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Раздел I 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И СПОСОБОВ РАБОТЫ С НИМ

1.1. Назначение учебно-методического комплекса

Назначение данного УМК состоит в организации и стимулировании ау
диторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов факультета 
иностранных языков по курсу «Лексикология французского языка». Исполь
зование УМК наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятия
ми по дисциплине позволит будущим специалистам построить предметные 
знания о системном строении и основных тенденциях в становлении сло
варного состава французского языка, о наиболее существенных характери
стиках лексических единиц и закономерностях их функционирования.

При разработке УМК автором использовались следующие подходы:
-  антропологический, ориентирующий субъектов образования на 

осознание своей жизненной концепции, на формирование умения созда
вать условия своего развития, на реализацию своих способностей;

-  культурологический, позволяющий студентам осознать необходи
мость развития своего индивидуально-личностного потенциала, расши
рить сферу профессионального творчества;

-  акмеологический, главным признаком которого является становление 
профессионала, достигающего в своей деятельности вершин мастерства и 
максимально реализующего в ней индивидуально-творческий потенциал.

-  мыследеятельностный, при ориентации на который студент перехо
дит от репродуктивного усвоения знания к самостоятельному творческому 
построению личностно-значимого знания и достигает тем самым интел
лектуальной автономии.

1.2. Содержательная парадигма 
учебно-методического комплекса

УМК разработан в опоре на модульно-рейтинговую систему обуче
ния, позволяющую активизировать мотивы учебно-профессиональной де
ятельности студентов, рационально организовывать их самостоятельную 
работу в семестре, регулярно отслеживать результаты работы студентов
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по предмету. Студенты получают возможность подвергать свои знания ве
рификации в ходе рефлексивной практики, что должно положительно по
влиять на их когнитивные успехи. Гибкость рейтинговой системы оценки 
знаний позволяет студенту осознанно регулировать соотношение аудитор
ной нагрузки, самостоятельной работы, педагогической практики, неза
висимых проектов, согласовывать свой индивидуальный образовательный 
ритм с ритмом группы, и тем самым интегрироваться в образовательное 
пространство высшей школы.

Под модулем понимается логически завершенная, целостная часть 
учебного курса, усвоение содержания которой подлежит специально орга
низованному контролю. Рейтинг -  это сумма баллов, набранная студентом 
за всю работу в семестре.

Учебный курс поделен на 5 модулей, включающих в себя комплекс 
тем: «Предмет лексикологии», «Развитие и обогащение словарного со
става французского языка», «Характеристика словарного состава совре
менного французского языка», «Проблемы омонимии, синонимии и ан
тонимии в современном французском языке», «Генезис и современное 
состояние французской лексикографии».

Структура программы представлена схемой:

Структура модульной программы
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Краткая характеристика компонентов модульной программы
Технологическая карта представляет собой схему, в которой ука-за- 

но количество модулей, комплекс входящих в них учебных тем, количе
ство часов, отводимых на освоение модуля; предъявлен график самостоя
тельной работы по каждому модулю. При составлении технологической 
карты были учтены данные исследования в данной области А.В. Торховой 
и И.И. Казимирской, использующиеся при преподавании курса педагоги
ки современной школы в БГПУ имени М. Танка.

Содержание образования по теме соответствует образовательному 
стандарту высшего образования по специальности 1-21 05 06 “Романо
германская филология”.

Обязательные задания для самостоятельной работы разработаны 
с учетом подлежащего усвоению образовательного минимума по предме
ту и могут выполняться студентами на лекции, практическом занятии, во 
внеаудиторное время.

Задания для углубленного изучения курса по свободному выбору 
требуют творческого подхода к их выполнению и дают студентам возмож
ность получить более высокие баллы по изучаемой теме.

Задания для самоконтроля и самооценки учебной деятельности 
являются основными способами повышения мотивации студентов к само
стоятельной образовательной деятельности.

Темы рефератов и курсовых работ предлагаются в каждом модуле. 
Самостоятельные научные работы являются одной из форм накопления 
материалов самостоятельной работы и могут, по желанию студента, вно
ситься в создаваемую им на протяжении семестра «Лексикологическую 
папку», являющуюся своеобразным портфолио достижений.

Рефлексия индивидуальной образовательной траектории осу
ществляется студентами в ходе этапа метакогнитивной рефлексии, завер
шающего изучение каждого модуля. При реализации данной деятельности 
студенты следуют рекомендациям программы рефлексивного семинара. 
Рефлексия индивидуальной образовательной траектории с использовани
ем мыследеятельностного подхода основана на самооценке, организации 
творческого взаимодействия студентов и преподавателя в учебном процес
се, осознании особенностей учебного действия и использовании рефлек
сивной практики.

Путеводитель по литературе включает в себя список работ отече
ственных и зарубежных лингвистов, изучение и анализ которых позволит 
студентам повысить уровень знаний по предметному курсу.

Форма накопления материалов самостоятельной работы должна 
являться средством осуществления непрерывного (самоконтроля) за учеб-
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ной деятельностью, вот почему автором рекомендуется к использованию 
«Лексикологическая папка». Практика ее использования шире и много
граннее простой аккумуляции работ. «Лексикологическая папка» выявляет 
динамику прогрессии компетенций субъекта образования и является аль
тернативой использования традиционных инструментов оценки знаний.

1.3. Технологическая карта курса

Технологическая карта курса «Лексикология французского языка»

Мо
дуль Тема

Количество часов

лекции СРС

семинар-
ские/прак-
тические
занятия

1.
1.1 Предмет лексикологии, ее место среди 
других лингвистических дисциплин

2 1 1

1.2 Слово как основная единица языка. 2 2 1

2.

2.1 Развитие и обогащение словарного со
става французского языка

2 1 2

2.2 Словообразование, его основные виды 
(морфологическое, фонетическое, семан
тическое)

2 2 2

2.3 Смысл слова, полисемия и моносемия. 
Причины изменения смысла слова

2 2 2

3.

3.1 Характеристика словарного состава 
современного французского языка

2 1 2

3.2 Общеупотребительная и. социально 
окрашенная лексика. Региолекты, диалек
ты и говоры

2 1 1

3.3 Новое и старое в словарном составе 
современного французского языка

2 1 1

4.
Проблемы омонимии, синонимии и анто
нимии в современном французском языке

2 1 2

5.
Генезис и современное состояние фран
цузской лексикографии

2 2 2

Всего часов 20 14 16
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1.4. Контроль, самоконтроль и оценка 
самостоятельной работы студентов

Оценка уровня знаний, умений и навыков, достигнутого студентом, может 
быть произведена в ходе выполнения тестов на фактическое усвое-ние или те
стов на понимание материала, экспериментальных или практических тестов, 
тестов субъективных (самооценка) или объективных (оценка), тестов внутрен
них (уровень понимания материала, качество усвоения) и внешних достижений 
(место в рейтинге, наличие дипломов, публикаций), выставки студенческих 
«Лексикологических папок». Стадия оценки является одновременно промежу
точным и завершающим этапом триадического построения самостоятельной 
работы метакогнитивного характера «планирование -  контроль -  оценка».

1.5. Структура практических занятий курса

Структура каждого занятия включает:
-  информационно-дискуссионный блок, отражающий содержание об

разования в рамках заявленной темы и предполагающий отработку и об
суждение теоретических понятий и положений;

-  практико-преобразующий блок, вовлекающий студентов в различ
ные виды деятельности по осмыслению учебного материала;

-  рефлексивный блок, способствующий осознанию студентами осо
бенностей когнитивного действования и модификации избранных субъек
тами стратегий учебного действования;

-  блок самообразования, ориентирующий студентов на самостоятель
ное изучение литературных источников по изучаемой теме;

-  этап метакогнитивной рефлексии, позволяющий студентам овладеть 
метакогнициями как элементами метакогнитивного арсенала будущего пе
дагога, включающего в себя:

1) знание механизмов мыслительной деятельности; знание об услови
ях и способах реализации учебной деятельности, позволяющее ему пла
нировать учебные ситуации;

2) умение осуществлять когнитивную интеграцию (поиск связи меж
ду элементами учебного материала); умение распоряжаться бюджетом 
времени, необходимым для решения учебной задачи; умение рассчиты
вать и регулировать усилия, направленные на решение задачи;

3) навыки осуществления метакогнитивного контроля, ответственные 
за формирование личного образовательного стиля.

Подобная структура способствует не только построению новых зна
ний, но и формированию навыков самостоятельной работы, носящих меж
дисциплинарный характер.
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CONFERENCE N 1

Notions preliminaires

1. Objet d’etude de la lexicologie;
2. Les liens de la lexicologie avec les autres sciences linguistiques;
3. La lexicologie diachronique et synchronique;
4. Les methodes de l’etude de la lexicologie.

Vocabulaire :
Vocabulaire (m) -  словарный состав языка;
Vocable (m) = mot (m);
Unite (f) lexicale -  лексическая единица;
Groupement (m) de mots stable = locution (f) figee -  устойчивое слово

сочетание;
Branche (f) de la linguistique = science (f) linguistique;
Caractere (m) image -  образность;
Sens (m) = valeur (f) = signification (f);
Substitution (f) = commutation (f) -  замещение.

Etymologiquement, le terme de « lexicologie » remonte a deux radicaux 
grecs : lexicos (vocabulaire) et logos (science, etude).

Or, la lexicologie est une branche de la linguistique qui etudie le fonds 
lexical d’une langue et son evolution historique, les lois de son fonctionnement, 
ses particularites, les voies de son enrichissement, les sources, etc. Plus est, la 
lexicologie s’occupe de l’etude des sources de la synonymie et de l’antonymie, 
des unites phraseologiques, des differenciations sociales et territoriales de la 
langue. La lexicologie se prete aussi a l’etude des emprunts et des problemes de 
leur assimilation.

Le lexique d’une langue est le systeme complexe faisant partie d’un 
systeme commun de la langue. C’est pourquoi on parle des sous-systemes 
lexical, phonetique et grammatical d’une langue. Selon le linguiste et 
methodologue franęais J.-P. Cucq (2003), « le lexique designe l ’ensemble des 
unites constituant le vocabulaire d’une langue, d’une communaute linguistique, 
d’un groupe social (profession, classe d’age, milieu, etc.) ou d’un individu. Du 
point de vue de la linguistique, en opposition au terme vocabulaire reserve au 
discours, le terme lexique renvoie a la description de la langue comme systeme 
de formes et de significations, les unites du lexiques etant les lexemes ».

Le lexeme (gr. lexis -  mot, expression) est une unite abstraite de la structure 
de la langue presentant le mot comme systeme des formes et des sens. Ainsi, le
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verbe tenir en tant qu’un lexeme est caracterise par ses formes grammaticales 
(je tiens, nous avons tenu, il tiendra) et par ses valeurs lexicales :

1. Держать (tenir l’enfant par la main);
2. Обладать властью над кем-то (La police tient maintenant les voleurs);
3. Занимать место (tenir une position);
4. Дорожить кем-то или чем-то (Je tiens a son opinion).
Parallelement au lexeme il existe le phoneme, le grapheme, le morpheme,

la phrase, etc.
L’unite lexicale tout comme les autres unites de la langue est caracterisee 

par les indices formels (affixes) et semantiques (sens). Si l’on juge d’apres sa 
forme, l’unite lexicale se subdivise en unites d’ordre inferieur, les morphemes 
etant decomposables :

P. ex. : re\tenir, grand\eur,part\ons.
A en juger selon la signification, l’unite lexicale peut etre une composante 

de l’unite superieure de cette hierarchie, c ’est-a-dire de la phrase. Afin de 
trouver et d’identifier les mots, on peut recourir a la methode de la substitution 
(commutation) de la phrase :

P. ex. : {Ma} {soeur} (a voulu} {mettre} {une robe} {de printemps}.
La substitution allant ensemble avec le controle d’integration (capacite 

du mot de faire partie de la proposition) permet au niveau lexical de traiter 
separement les varietes d’unites que voici :

1. « Classique » ou formee en bloc :
P. ex. : Madame, table (f), Universite f), vite, vouloir.
2. Equivalent fonctionnel des mots entiers base sur les mots analytiques :
P. ex. : avoir peur, mettre au courant, a l’issue de;
3. Unites phraseologiques :
P. ex. : pot (m) de vin, peigner la girafe, sabler le champagne.
Ainsi, le vocabulaire franęais se compose de trois types structurels d’unites 

lexicales :
a) mot integre,
b) unite lexicale analytique,
c) unite phraseologique
qui font objet d’etude de la lexicologie.
Le « Dictionnaire des termes linguistiques » d’Akhmanova O.S. (1966) 

determine le mot comme « предельное составляющее предложения, способное 
непосредственно соотноситься с предметом мысли как обобщенного «кусоч
ка» действительности, и направлять (указывать) на эту последнюю; вслед
ствие этого слово приобретает лексические и вещественные свойства».

Quant aux liens de la lexicologie avec d’autres sciences linguistiques, les 
principaux en sont avec:
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1. la phonologie (phonetique);
2. la morphologie et syntaxe;
3. la stylistique.
Les points de contact entre les branches de la linguistique sont nombreux 

et varies, et s’effectuent selon les niveaux d’appreciation :
Proposition ^  Syntaxe;
Mot ^  Lexicologie;
Morpeme ^  Morphologie;
Phoneme ^  Phonetique.
Il est generalement admis que la lexicologie est liee le plus etroitement a la 

syntaxe, a la morphologie et a la phonetique :

Lexicologie Mot Morphologie

Etymologie, types 
de signification, 
(omnivalence, 
polyvalence), 
rapports du mot avec 
les autres (rapports 
synonymiques, 
antonymiques, 
homonymiques), 
milieu d ’usage, 
emploi des mots 
dans des unites 
phraseologiques.

Points communs : 1. Probleme 
de la classification lexico- 
grammaticale du vocabulaire 
(a part les parties du discours 
traditionnels il existe les 
parties grammaticales etant des 
equivalents des morphemes et 
jouant le role des elements des 
formes et des mots (le, la, les, 
ne...pas, tu, me); 2. Formation 
des mots; 3. Composition 
morphologique des mots.

Etude grammaticale 
du mot d’apres A. 
Vinogradov, c ’est-a-dire 
l ’etude du mot du point 
de vue de la composition 
des morphemes, ses signes 
structurels et formels.

Lexicologie Mot Syntaxe

Points communs :
1. Probleme des 
phraseologismes;
2. Moyens de leur 
determination dependant 
parfois de leur emploi : 
tourner la tete (вскру
жить, повернуть голову), 
tenir qch (держать ч.-л.), 
tenir a qch, qn (любить, 
доро-жить).
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Lexicologie Mot Phonetique

Points communs :
1. Accentuation. En dehors 
du contexte dans tous les 
vocables c ’est la derniere 
syllabe qui est accentuee, 
alors que dans le discours 
elle ne l ’est pas toujours;
2. La longueur du mot 
(les mots courts etant les 
plus vieux, le plus souvent 
polysemiques, les plus 
usites).

Lexicologie Mot Stylistique

Points communs :
1. Probleme de la 
differentiation : bec (m), 
domino (m), deces (m) ;
2. Synonymie stylistique : 
travail (m), besogne f) ;  
manger, bouffer.

La lexicologie s’occupe de l’etude du lexique d’une langue dans les 
perspectives diachronique et synchronique. Ces deux termes s’opposent et se 
completent pour designer les deux perspectives de toute reflexion linguistique. 
Dans la perspective diachronique on se refere au temps et a la successivite, on 
etudie historiquement les faits linguistiques. Dans la perspective synchronique, 
au contraire, on observe des faits linguistiques a l’interieur d’un systeme date et 
detache de son evolution historique.

Selon le linguiste sovietique Z.N. Levite la methode (gr. methodos) designe 
l’ensemble de procedes ou d’actions de la decouverte pratique ou theorique de 
la realite destines a resoudre un probleme concret.

Le vocable methode est defini dans le « Dictionnare de didactique du 
franęais » (2003) comme une construction methodologique qui s’efforce de 
donner des reponses coherentes, permanentes et universelles a la totalite des 
questions dans les differents domaines scientifiques.

On reconnait la methodologie philosophique et la methodologie specifique 
scientifique. La premiere resulte des donnees des differentes sciences, et 
la seconde inclut la methodologie de diverses sciences et une methodologie 
concrete.
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La methode dialectique est definie par Lopatnikova N.N. et Movchovitch N.A. 
dans leur ouvrage (2001) comme une methode qui « assure lajuste comprehension 
et l ’interpretation scientifique des lois qui president au developpement du 
vocabulaire de toute langue vivante». Incontestablement, elle se voit impliquer 
dans les methodes scientifiques generales et speciales.

Les methodes scientifiques generalement admises sont :
1. methode d’observation (les phenomenes qui interessent le savant sont 

extraits de l ’enonce et classes selon les categories preetablies);
2. methode d’experience (un phenomene lexical est traite sous tous les angles);
3. methode de moulage (un modele fait appliquer les signes specifiques d’un 

phenomene lexical : modele de formation d’un mot, modele des liens 
paradigmatiques, epigmatiques, etc.). Dernierement, on a conceptualise 
la science des methodes qui servent a modeliser les phenomenes 
complexes qu’on a appelee la systemique, ce terme designant aussi la 
demarche de modelisation.

Les methodes speciales portant sur la lexicologie se subdivisent en :
1. Methode de recherche d’un mot ou du lexique bien determine;
2. Etude d’une couche specifique de la langue (par exemple, le franęais du 

XVI-ieme s.) fait appliquer les procedes et les methodes faisant part des 
methodes descriptives ou synchroniques. La lexicologie synchronique 
s’occupe du relevement de l ’enonce des unites lexicales. Il devient 
alors important d’accourir a la methode de segmentation qui envisage 
le controle de l ’integrite du texte et de substitution. Le prelevement 
effectue, il est logique d’etudier la valeur semantique des unites relevees, 
et donc on accede a l’analyse constitutive et constituelle;

3. Methode encyclopedique pouvant etre appliquee dans les dictionnaires 
et encyclopedies consiste a etudier le sens d’un mot se rapportant aux 
objets et phenomenes etudies. Notamment, « Le Petit Larousse » traite le 
mandrille comme « singe de l’Afrique au museau rouge borde de sillons 
faciaux bleus (sa hauteur est de 80 cm) »;

4. Ces derniers temps on a conceptualise la methode des groupes lexico- 
semantiques se basant sur le principe d’un signe linguistique regroupant 
plusieurs mots (par exemple, les verbes de mouvement, les adjectifs de 
couleur, etc.);

5. Methode distributive sert a designer les classes lexicales des mots. Or, 
les verbes donner, apporter, accorder, avancer peuvent entrer dans la 
composition de la construction du type N + V + N + a + N :

P. ex. : La mere apporte un jouet a son fils,
a l’encontre des verbes avoir, posseder, tenir, detenir figurant dans la 

construction du type N + V + N :
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P. ex. : Le garęon tient un jouet,
ne pouvant pas faire partie de la construction N + V + N + a + N ;
6. Methode de transformation aide a distinguer les unites phraseologiques 

des unites libres :
P. ex. : lever les pieds (un pied) -  expressions libres;

Lever le pied -  phraseologisme;
7. Methode statistique fait etudier les caracteristiques quantitatives 

des phenomenes linguistiques (par exemple, le nombre d’usages des unites 
lexicales) en recourant ainsi a la creation des dictionnaires de frequence;

8. Etude comparative historique et l’etude comparative typologique 
contribuent a l ’elucidation des particularites du vocabulaire franęais.

9. L’analyse etymologique aide a penetrer dans la nature des doublets 
etymologiques (mere (f), maturite f), maternite f)).

L’histoire de la langue eclaircit le changement du sens des mots et des 
expressions ainsi que les sources d’enrichissement du vocabulaire;

La methode comparative typologique fait etudier la ressemblance et les 
differences entre les langues peu importe leur parente genetique.

Il est a signaler que, vu la complexite des taches se posant devant les 
chercheurs, les derniers manifestent la tendance d’utiliser tout un complexe 
de methodes. C’est pourquoi il est plus logique et approprie de parler de la 
methodologie des recherches, c’est-a-dire d’un systeme de methodes et de 
procedes soumis a une hierarchie.
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CONFERENCE N 2

Le mot

1. Le mot, unite fondamentale de la langue;
2. Le mot, son enveloppe materielle et sa notion;
3. Le mot, unite de l’expression et du contenu;
4. Structure phonetique, morphologique et semantique du mot;
5. Les voies d’enrichissement du vocabulaire.

Vocabulaire:
Derivation (f) = processus et/ou le resultat de la production, de la creation 

d’une unite lexicale, c ’est-a-dire du derive;
Lexeme (m) -  morpheme lexical, par opposition a un morpheme 

grammatical;
Seme (m) -  unite minimale de signification differentielle;
Sememe (m) -  ensemble de semes organises en faisceau;
Classeme (m) -  seme generique (masculin/feminin, mineur/majeur, etc.);
Semanteme (m) = seme specifique (« chaise (f) » vs « chauffeuse (f) », 

« gilet (m) » vs « cardigan (m) », etc.).

Le mot, d’apres la majorite des linguistes, est une des unites fondamentales 
de la langue. Pourtant, certains linguistes, adeptes de l’ecole structuraliste 
(Z.S. Harris, E.A. Nida, H.A. Gleason) mettent en doute cette opinion en 
pretendant que c’est le morpheme, et non pas le mot, qui serait l ’unite de base 
de la langue. Selon eux, la langue se ramene a leurs combinaisons.

Bien avant, le linguiste suisse Charles Bally avait exprime des doutes 
sur la possibilite d’identifier le mot en approuvant : « La notion du mot passe 
generalement pour claire, c ’est en realite une des plus am big^s qu’on rencontre 
en linguistique ».

Ch. Bally a propose la notion de semanteme (ou seme) qui exprimerait 
« une idee purement lexicale », et la notion de molecule syntaxique ou « tout 
complexe forme d’un semanteme et d’un ou plusieurs signes grammaticaux, 
actualisateurs ou ligaments, necessaires et suffisants pour qu’il puisse 
fonctionner dans une phrase » :

P.ex. : Loup (m) -  louveteau (m), rouge -  rougeatre.
Par contre, H. Frei (1941) a introduit la notion de « moneme » qui lui a 

paru plus justifiee que celle du mot : « J’entends par moneme tout signe dont 
le signifiant est indivis ». Selon le linguiste franęais Andre Martinet (1962), les 
monemes sont les unites minimales de sens et, donc, dans
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il y en a trois :
Nous | travaill | ons.

Parmi les monemes A. Martinet distingue les lexemes, c’est-a-dire, 
monemes de type ouvert (travaill-), et les morphemes, monemes de type ferme 
(nous, -ons).

Mais selon plusieurs linguistes, le morpheme (du gr. morphe, « forme »), 
tout comme le mot, en etant une unite significative de la langue, a l’oppose du 
mot, ne peut nommer ni designer en direct les objets et le phenomenes de la 
realite. Alors que c’est cette propriete qui fait du mot une unite fondamentale et 
indispensable de toute langue.

Plusieurs linguistes contemporains (J. Zarate, R. Bouchard, H. Holec, et 
al.) ont la tendance de definir le mot comme une unite signifiante, constituee 
dans sa forme orale d’un ou de plusieurs phonemes, et dont la transcription 
ecrite est constituee d’une sequence de signes comprise entre deux blancs 
graphiques. Pourtant, la notion de mot est toujours remise en question en raison 
de son caractere vague et peu operationnel, en particulier pour l ’analyse des 
lexies complexes ou encore des phenomenes de polysemie.

Il existe un lien indissotuble entre la pensee de l’homme et la langue. Grace 
a la communication verbale, le reflet du monde entourant dans la conscience de 
l’homme se complete et s’enrichit constamment de ce qui se trouve reflete dans 
la conscience sociale, des acquis de toute la pratique liee a la production sociale.

Tout mot presente une unite phonique (expression), grammaticale et 
semantique (contenu).

Autrement dit, en linguistique, signifiant et signifie sont strictement 
indissociables et distinguent dans tout signe linguistique deux faces solidaires : une 
face constituee essentiellement par les phonemes ou les graphemes qu’on appelle 
le signifiant, et une autre qui lui correspond dans la pensee appelee signifie. Les 
deux concepts issus des analyses de F. de Saussure sont expliques par le chercheur 
a l’aide de la metaphore d’une feuille de papier : « On ne peut en decouper le recto 
sans decouper en meme temps le verso » (« Cours de linguistique generale »).

Les phenomenes phonetiques sont a la base des particularites lexico- 
semantiques et grammaticales du mot. L’aspect phonetique du mot determine 
son caractere semantique et sa productivite derivationnelle.

Les plus petits segments commutables dans la chaine orale sont appeles 
phonemes. Le phoneme (gr. phonema, « son de la voix ») designe en linguistique la 
plus petite unite de son que l’on puisse distinguer dans la chaine du langage parle.

Pour l’illustrer, on peut modifier le sens du mot ferme par le remplacement 
de e par i : l’opposition i/e est distinctive, et il n ’est pas possible de segmenter 
soit i, soit e pour obtenir une unite plus petite (A. Martinet).

Nous travaillons
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Z.S. Harris, au contraire, juge possible l’identification des phonemes d’une 
langue sans reference au sens. Afin de fonder l ’existence en franęais d’une 
opposition m/s, il propose d’analyser la difference phonique entre :

Il a ecrit a mon frere
Il a ecrit a son frere
qui serait evidente pour quelqu’un ignorant le franęais, mais qui serait 

peręue par un locuteur natif comme une repetition de la meme phrase.
La lexicologie est interessee d’etablir les liens entre le type phonetique du 

mot et ses fonctions, ainsi que le type de la valeur lexicale :

Mot
I

Morpheme
I

Phoneme

En dressant le portrait phonetique du mot, il est important de faire attention 
aux traits pertinents suivants:

1. l’accentuation phonetique :
« bon ’te », mais « un brave ’homme »;
2. l’accentuation emotionnelle et logique :
‘Jamais de la vie!
C ’est e ’pouvantable!
C ’est ’immoral, non ’amoral.
3. les frontieres phonetiques du mot :
La soeur de Jacques, la valez-vous?
La soeur de Jacques, Laval, et vous.
La soeur de Jacques Laval, et vous?
La soeur de Jacques Laval est vous?
La soeur de Jacques, l ’avalez-vous?
La soeur de Jacques Lavalee, vous?, etc.

4. le nombre de syllabes (d’apres les recherches de Georges Gougenhein, 
Paul Menzerath et autres, les mots contenant 2 ou 3 syllabes predominent dans 
le franęais contemporain. On estimerait leur nombre a 74-76% du nombre total 
des mots).

En ce qui concerne la structure morphologique, on distingue les mots 
entiers (synthetiques) se composant des morphemes:

P. ex. : terre, chausse, mal 
et des mots separes (analytiques) qui se composent des elements ressemblant a 
des mots :
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P. ex. : Avoir peur, a pied, quand les poules auront les dents.
Pour la structure semantique, il est important de noter que les mots peuvent 

etre monosemiques :
P. ex. : lexicologie (f), cholera (m), cholemie f).

ou polysemiques :
P. ex. : langue (f), bouton (m), source f).

La polysemie est tres repandue en franęais, surtout dans le langage courant.
H. Bonnard (1974) a remarque que « la polysemie est en quelque sorte, sur 
le plan des signifies, la replique de la variation combinatoire sur le plan des 
signifiants ». Le signifiant « battre » n ’est pas le meme dans les phrases :

Ce pere indigne bat ses enfants.
Le champion russe battra-t-il l ’Americain?
Deux sens du verbe « battre », « donner des coups » et « vaincre en 

competition » apparaissent ordinairement dans les contextes differents, excluant 
toute ambigui'te (H. Bonnard).

L’etude de la polysemie prevoit la differentiation des limites de la 
polysemie. Il s’agit des cas o i  l’unite du mot est conservee, ou quand les sens 
du mot se different a tel point que les liens associatifs se rompent, la polysemie 
disparait, et au lieu des variations lexico-semantiques du mot on se retrouve en 
presence des homonymes, signifiants dans les codes oraux et ecrits:

P.ex. : riviere (f), mousse (f).
Les homonymes, les homographes et les homophones sont issus du grec 

homoi'os signifiant « semblable », « meme ». Les homonymes surgissent dans 
les situations o i  aucun seme n ’apparait entre deux emplois d’une meme suite 
phonique, que l’orthographe les distingue ou non.

Il est admis qu’il existe 2 sources d’enrichissement lexical du vocabulaire:
1. La source interne :

a. Evolution semantique des mots;
b. La formation des mots;

2. La source externe, les emprunts a d’autres langues.
Le dynamisme des unites lexicales du franęais est souvent explicite par la 

modification de leur contenu. On distingue les types du sens que voici :
-  le sens propre et le sens derive;
-  le sens principal et le sens secondaire;
-  le sens phraseologiquement lie et le sens libre;
-  le sens direct et le sens figure.
Pourtant, il existe des mots dont le sens reste stable depuis des siecles :
P. ex. : terre < lat. « terra »;
Eau < lat. aqua;
Bon < lat. bonus.
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Si l’etude du changement de sens de mot s’effectue sur le plan historique, 
elle se rattache a la lexicologie diachronique. Par contre, les changements 
semantiques dans le franęais lors d’une etape bien precise de son evolution font 
l’objet d’etude de la lexicologie synchronique.

Les facteurs extralinguistiques ne cessent de jouer un grand role dans le 
changement de sens, vu le processus incessant du developpement de la societe, 
des sciences, de la technique :

P. ex. : gall. « grava » (plage de sable, gravier) ^  la place de Greve au 
bord de la Seine (apartir de -1806) ^  « faire la greve (etre en greve) » = pour 
les chomeurs : «se trouver sur la place de Greve en attendant un employeur» 
^  «faire la greve (etre en greve) » = « прекращать работу, бастовать» (a 
partir de la fin du XlX-ieme siecle);

« chomer » = ne pas travailler durant les heures de chaleur dans le Midi 
de la France ^  ne pas travailler du tout, par manque de travail.

Au cours du developpement du capitalisme les vocables « usine (f) », 
«fabrique (f) », « manufacture (f) » ont aussi change de sens :

Usine (f) (XVIII-ieme s.) : l’atelier o i l’on travaille le fer. De nos jours on 
recourt aux expressions « usiner le fer », « usiner les pieces ».

Les fabriques et les manufactures apparaissent au XVI-ieme s. Ces mots 
alors portent le sens de fabrication (notion abstraite). Au XVII-ieme s. ces 
vocables designent deja les noms des etablissements industriels. Mais, d’apres 
G. Gouguenheim, ces mots ont le sens intermediaire entre l’atelier ancien et 
l’usine moderne. De nos jours, ces unites lexicales tendent a disparaitre.

Le verbe latin « pensare » a donne le vocable designant une idee concrete 
« peser » et abstraite « penser ».

Talent (m) (du « talentum » -  (mesure de 25 kg) avait acquiert la valeur de 
« don (m) » a l’epoque de la Renaissance.

Les facteurs intralinguistiques declenchent le changement de sens a partir 
du systeme de la langue, ses structures phonetique, morphologique, syntaxique 
et stylistique.

Ainsi, « avatar (m) » (перевоплощение, превращение) influence par 
les mots phonetiquement proches « aventure (f) » et « avarie (f) » acquiert la 
signification de « превратность, неприятный случай”.

Les changements de sens se classent suivant le volume (extension ou 
restriction de sens) et suivant la forme ou le modele (metaphore, metonymie, 
etc.).

L’extension de sens est observee lors du passage d’un mot du domaine 
specifique et bien limite dans le lexique parle, disparition du seme conretisant 
venant avec :

P. ex. : Arriver < lat. arripare (причаливать к берегу);
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Panier (m) < lat. panarium (корзина для хлеба).
Par contre, la restriction de sens etant le changement semantique oppose, 

est caracterisee par l’adjonction du seme specifique au seme initial :
Acteur (m) (agent d ’action) < lat. actum (chose faite);
Viande (f) (viande) < lat. vivenda (n ’importe quelle nourriture).
Il est important de signaler que les facteurs extralinguistiques et 

intralinguistiques s’entremelent et s’entrecroisent.
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CONFERENCE N 3

Formation des mots (moyens morphologiques : synthetique, analytique)

1. Types essentiels de formation des mots;
2. Formation morphologique (derivation propre):

a) synthetique (affixation);
b) analytique;

3. Productivite des procedes morphologiques de la formation des mots, 
le probleme de son appreciation

Vocabulaire :
Classeme (m) -  valeur (f) semantique commune;
Paradigme (m) -  1. Ensemble des formes flechies d’un mot pris comme 

modele (conjugaison, declinaison), le mot lui-meme;
2. Ensemble des unites qui peuvent etre substitues les unes aux autres dans 

un contexte donne;
Mot-outil (m) -  служебное слово

Le vocabulaire de la langue reflete la realite du monde et les changements 
dans la vie de la societe, de la science, de la technique, etc. Le franęais possede le 
systeme complique et varie de moyens de la formation des mots. Chaque partie 
du discours en a les propres.Tous les niveaux de la langue (lexico-semantique, 
syntaxique, phonetique) contribuent a cette tache. D’apres le niveau de la 
langue, on distingue trois types essentiels de formation des mots:

1. Phonetique;
2. Morphologique;
3. Semantique.
Selon les estimations des linguistes, la formation des mots morphologique 

est le procede le plus efficace et productif de la formation de nouvelles unites 
lexicales. Elle se realise a base des morphemes radicauxet affixaux ainsi qu’a 
l’aide des mots nouveaux et des groupements des mots stables. Les formes du 
mot changent suivant les modeles de la formation des mots bien determines.

Le modele de la formation des mots signifie une faęon logique du placement 
des elements du mot (morphemes ou leurs equivalents), la valeur lexicale 
typique allant avec. Ainsi, le modele reflete la nature double du mot, le signe 
de la langue renfermant l ’expression (determinant) et le contenu (determine). 
Notamment, les mots chanteur (m), danseur (m), laveur (m) sont unis par la 
possession commune de la structure formelle « Radical verbal + suffixe -eur » 
et par la valeur semantique commune (classeme) « qn qui produit l’action »
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definie par le modele « Radical du verbe (un danseur est celui qui danse), ou 
encore « Radical verbal + Radical nominal »:

P. ex. : porte-monnaie (m), porte-clefs (m).
La formation des mots morphologique se subdivise en:

1. Formation des mots synthetique;
2. Formation des mots analytique.
La formation des mots synthetique represente l ’alliance des elements 

significatifs (lexicaux):
P. ex. : chant-, clair-, tap
et des elements grammaticaux:

-euse, -ement, -er;
tout comme les formes du mot « chanter »: chantai, chantais, chanterais, 

chanterai se composent des morphemes significatifs (lexicaux) « chant- » et des 
morphemes grammaticaux: -er, -ai, -ais, -erais, -erai, etc.

La formation des mots synthetique (affixation) est la mieux etudiee et de 
loin la plus productive. Le prefixe ne change pas la categorie grammaticale du 
mot:

P. ex. : dire -  predire, utile -  inutile.
Les substantifs et les adjectifs se forment a l’aide des prefixes designant:

1. Le temps et l ’espace Avant-suerre 
Avant-poste (m) 
Antepenultieme 
Antichambre (f) 
Preclassique 
Arriere-plan (m) 
Apres-euerre 
Postclassique 
Retroviseur (m)

2. Avec, ensemble (le plus souvent les Cohabitation (f)
prefixes d’origine latine) Collaboration (f)

Svnchrone
Compere (m)
Concitoyen (m)
Correlatif

3. Contre Antifasciste
Contre-attaque (f)

4. А  travers Transposition (f)
Transalpin
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5. Au-dessus de..., qualite exceptionnelle Superposition (f) 
Supranational 
Surnomme 
Archiduc (m) 
Extraordinaire

6. Entre International
Entresol (m)

7. Negation Inhabile
Disproportionne
Malveillant
Athee (m)
Anarchie (f)

Pour les verbes on notera l’existence des prefixes designant :
1. Repetition Redonner

Ranimer
Reapparaitre

2. Contre Contrecarrer
Contredire

3. Entre S’entremeler
S’entraider

4. Hors de Exporter

5. Plus Surcharger

6. Cessation Depolitiser

La plupart des prefixes est d’origine populaire (a-, avant-, arriere-, apres-, 
sur-) ou d’origine savante venus du grec et du latin classique (anti-, pro-, trans-, 
super-, etc.).

Quant a la siffixation, elle peut s’appliquer aux substantifs, aux adjectifs 
et aux verbes.

Ainsi, pour les substantifs on marque la presence des suffixes signalant:
1. Action ou son resultat -tion (-ation), -(is) ation,

-(ific) ation, -(fac) tion, -(i) tion,
-ement, -ance:
derivation (f), unification(f)

2. A gent de l ’action
ou celui qui exerce un metier, adepte d ’une 
doctrine

-eur, -euse :
travailleur (m), travailleuse (f);
-iste, -aire :
dentiste (m), socialiste (m), fonctionnaire (m)
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3. Origine -ain(e) :
Romain(e)(m, f)

4. Valeur diminutive -elle : radicelle (f);
-et, -ette : ruisselet (m);
-elet, -ellette : affichette (f);
-ole : bestiole (f);
-ot : Hot (m);
-on, -eron, -illon : chaton (m), aiguillon (m)

5. Valeur pejorative -ace, -asse : populace (f); 
-atre : bellatre (m);
-aud : lourdaud (m);
-ard : richard (m)

Les adjectifs se forment a l’aide des suffixes designant:
1. Habitant -ain, -ien : americain, indien; 

-ais, -ois : japonais, chinois

2. Possibility -able, -ible, -uble : faisable, admissible

3. Capacite d’etre -ile : fissile

4. Qch qui a rapport a ... (qui se rapporte -ique : chimique
a ...) -iste : socialiste

5. D iminutif -et, -elet : propret

6. Pejoratif -asse : blondasse; 
-ard : richard; 
-atre : bleuatre; 
-aud : noiraud

Les verbes sont susceptibles de se former a l’aide des suffixes designant:
1. Mouvement repete et rapide -iner : trottiner

2. Qch qui rend -iser : ridiculiser

3. Valeur diminutive -eter : tacheter;
-onner : chantonner

4. Valeur pejorative -ailler : rimailler.
-asser : revasser.
-oter : vivoter

Les adverbes se forment d’apres la formule « radical du feminin de 
l’adjectif + suffixe -ment ».

Mais! Bref -  brievement, etc.
Du point de vue etymologique, les suffixes peuvent avoir l’origine:
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a. populaire:
- bas latin -age, -ais, -ois, -aison, -esse;
- germanique -ard, -aud

b. savante:
- latin -aire (-arium), -al (-alem), -at (-atum) ;
- grec -isme (-ismos), -iste (-iste)

c. italienne -esque, -ache, -asque

d. provenęale -ade

e. anglaise -ing, -er

f. franęaise -erie, -ier, -ie

Les differents procedes de formation des mots peuvent etre productifs ou 
ne pas l’etre, suivant une periode du developpement de la langue, une epoque 
determinee ou les nuances stylistiques.

Le phenomene de la productivite depend des facteurs intra- et 
extralinguistiques.

Notamment, la productivite du suffixe -ier servant a former les substantifs 
designant les especes d’arbres, est limitee par le nombre meme de ces especes :

P. ex. : figuier (m), pommier (m).
C’est le cas du facteur extralinguistique.
En meme temps la productivite des prefixes anti-, non- a augmente dans le 

franęais d’aujourd’hui, surtout dans le langage des medias :
P. ex. : antiglobaliste, non-participation (f),
tout comme les prefixes super-, sur-, hyper-, ultra- dont le nombre s’est 

accru aujourd’hui grace a l’extension de la publicite.
En meme temps, le suffixe -er accompagne de -ailler, -asser, -oter contribue 

a former les verbes a partir des substantifs :
P. ex. : filmer, flinguer
et les verbes se rapportant au style familier, a la vie de tous les jours :
P. ex. : tirailler, gargoter.
Les affixes qui ont perdu leur productivite ont la tendance a disparaitre de 

l ’usage :
P. ex. : -age signifiant les noms collectifs.
Les recherches dans ce domaine des linguistes J. Dubois, R. G. Gak, 

Y. S. Stepanov et d’autres imposent la necessite de differencier l’appreciation 
de la productivite d’affixation selon l ’epoque et les divers styles fonctionnels.

Selon les appreciations de la majorite des linguistes, la formation des mots 
synthetique est la plus productive.

Quant a la formation des mots analytique, elle prevoit la soudure des 
elements separes:
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P. ex. : avoir lieu, avoir soin, par coeur, pendant que, etc.
А l’encontre des formes telles que « j ’ai chante » faisant partie du 

paradigme de la variation du mot « chanter », l ’unite lexicale analytique a tout 
d’un mot, en etant son equivalent, en possedant ses proprietes et en entrant dans 
les memes relations que les mots entiers. Donc, ce n ’est que le caractere separe 
de son modele structurel qui la differe des mots entiers.

Il est incontestable que la formation des mots analytique est le procede qui 
sert a former la plupart des parties du discours :

a. verbe :
« auxiliaire + substantif » :
faire face, donner envie, avoir peur, avoir
fa im ;
-« mettre » est le plus souvent suivi par «
en + substantif » :
mettre en cause, mettre en ordre

b. substantif :
« substantif + de + substantif » : 
pomme ( f  de terre, homme (m) d ’Etat, 
coup (m) d ’Etat;
-substantivation des verbes analytiques 
comme « mettre + en + substantif » = « 
substantif -eur + en + substantif » : 
mettre en scene ^  mise f )  en scene ^  
m etteur (m) en scene

c. adjectif 
-de + substantif :
de fer, de talent, d ’hiver, d ’ete, d ’automne

d. adverbe
-preposition + substantif :
avec soin, avec joie, a cote, a fond;
• preposition + article defini + substantif : 
a la longue;
• preposition + substantif + adjectif : 
a la voix basse

e. preposition
• preposition + substantif + preposition : 
en depit de;
• preposition + substantif a l’article defini + 
preposition :
au milieu de, a la faęon de

f. conjonction
• adverbe + que :
bien que, afin que, pour que;
• preposition + substantif + que : 
a condition que

А part ce moyen envisageant l ’utilisation de deux elements « mot significatif 
+ mot-outil », il existe des procedes suivants :
a. Procede non affixal Il consiste a former les mots, notamment les substantifs
(derivation regressive) verbaux, en supprimant le suffixe verbal :

Chanter ^  chant (m);
Soupirer ^  soupir (m);
Demeurer ^  demeure (f
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b. Addition des themes 
(derivation des mots 
composes)

Elle sert a former les substantifs et les adjectifs 
en unissant deux morphemes radicaux. Selon leur 
provenance, on distingue :
• La composition populaire :
couvre-lit (m), avant-garde (f), perce-neige (m);
• Composition savante : 
multicolore, polyvalent, agriculture (f)

c. Abreviation la formation des mots abreges qui exprime la tendance 
d’utiliser les mots pas trop longs, et se subdivise en :
• abreviation proprement dite (siglaison) ayant 
recours aux unitiales :

SNCF, UE, USA;
• abreviation due a la suppression du theme productif 
(troncation). Elle est typique surtout pour la langue 
parlee :
Cinematographe (m) -  cine (m);
Faculte ( f - fac (f);
Professionnel (m) - pro(m)
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CONFERENCE N 4

Formation des mots (moyens phonetique, semantique)

1. Derivation phonetique et sa productivite;
2. Derivation semantique (conversion, lexicalisation, homonymes, 

grammaticalisation) et sa productivite.

Vocabulaire :
Conversion (f) (concept introduit par L. Guilbert) = transposition (f) 

(concept introduit par Ch. Bally) = derivation (f) impropre (concept introduit 
par A. Darmesteter) : le passage du mot d’une categorie lexico-grammaticale 
dans une autre;

Onomatopee (f) -  suite de phonemes destinee a imiter un bruit ou un son.

La formation des mots phonetique suppose la creation des mots nouveaux a 
partir des onomatopees (imitations des sons traduits au niveau lexical) :

P. ex. : frou-frou (m) (lingerie pour femmes), coucou (m).
Elle sert aussi a former les interjections, comme pst! (pour attirer 

l’attention), ouille! (pour exprimer la douleur). Le linguiste franęais Pierre 
Guiraud croit ce procede sous-estime par ses collegues malgre l’image vive des 
interjections traduisant les cris des animaux, des cris humains etc., et rendant le 
discours plus image et dynamique.

Les onomatopees peuvent etre prototypes (ouf!, boum) ou derivees (craquer, 
miauler). Elles peuvent se rapporter aux differentes parties du discours et, donc, 
remplir de differentes fonctions syntaxiques.

Les onomatopees sont en partie motivees (rapport du signifiant et du 
signifie) ou arbitraires (les coqs franęais chantent « cocorico », mais les coqs 
allemands chantent « kikeriki »).

Opposee a la derivation morpologique, se basant sur le changement des 
formes du mot d’apres le modele determine, d’oh leur motivation, la derivation 
semantique ne provoque pas de changements du plan de l ’expression. Il en 
resulte la creation des nouveaux mots se presentant comme homonymes des 
mots deja existants.

On differe les types suivants de la formation semantique :
1. Conversion (derivation Conversion consiste a changer la categorie lexico-
impropre) grammaticale du mot, ce qui entraine le changement

du paradigme derivatoire, de la fonction du mot 
dans la phrase et de ses capacites combinatoires.
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Conversion consiste a changer la categorie lexico- 
grammaticale du mot, ce qui entraine le changement 
du paradigme derivatoire, de la fonction du mot 
dans la phrase et de ses capacites combinatoires.
Il existe trois types de conversion :
a. Substantivation
En etant la plus productive, elle s’effectue a partir :
• des adjectifs :
calme (m), malade (m, f);
• des infinitifs : 
pouvoir (m), vivres (pl.m.);
• des participe present : 
etudiant (m), enseignant (m) ;
• des participe passe : 
blesse (m), entree (f);
• des fragments de phrase et des groupements de 
mots :
je -m ’en-foutisme (m), pas-grand-chose (m), m ’as- 
tu-vu (m, f)
b. Adjectivation :
Elle sert a former des adjectifs a partir :
• des substantifs : 
rose ( f  ^  rose;
• des adverbes : 
charmant, plaisant;
c. Adverbialisation :
Elle suppose l ’utilisation des adjectifs 
monosyllabiques, dans la plupart des cas, comme 
des adverbes :
droit ^  aller droit; bon ^  j ’ai eu bon

2. Lexicalisation La lexicalisation attribue a former les unites 
lexicales stables presentant l ’union fonctionnelle 
et semantique. Ainsi, la locution phraseologique 
joue le role du mot. Du point de vue semantique, 
on distingue :
a. les locutions phraseologiques comparatives : 
Aimable comme une porte de prison;
Froid comme marbre;
Amis comme cochons
b. les locutions phraseologiques metaphoriques : 
Prendre le taureau p a r  les cornes;
Jeter l ’argentpar les fenetres;
Pecher en eau trouble
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c. Les locutions phraseologiques metonymiques : 
Avoir des bras longs;
Se croiser les bras;
Perdre la tete.
Ce qui differe les locutions phraseologiques des 
groupements de mots libres, c ’est l’impossibilite de 
la transformation et de la commutation :
Lever le p ied  ( s ’enfuir) Ф lever les pieds, lever un 
pied, lever son pied.
А part les locutions phraseologiques dont la 
semantique est motivee, il existe les locutions 
phraseologiques n ’ayant aucun rapport avec les 
groupements de mots libres. Il s’agit d ’idiomes, ou 
expressions idiomatiques :
Tenir tete (resister), vendre la meche (livrer un 
secret), etre de meche avec qn (etre son complice 
dans une affaire louche).
Les locutions phraseologiques peuvent appartenir 
aux differentes parties du discours :
• Substantifs :
homme (m) de fam ille, nuit (f) blanche;bete (f) 
noire;
• Adjectifs :
a faire peur, a dormir debout;
• Adverbes :
a la belle etoile (tot), apoingsferm es (profondement), 
a coeur ouvert franchement);
• Verbes :
Mettre qn a la porte; jouer gros jeu, peigner la 
girafe.
La polysemie et la monosemie sont propres aux 
locutions phraseologiques, tout comme aux vocables. 
Pourtant, les locutions monosemiques prevalisent. 
Les academiciens sovietiques V.V. Vinogradov, 
V.G. Gak, E.J. TourtchinskMa ont beaucoup 
contribue a l’etude du domaine de phraseologie 
franęaise. Le « Dictionnaire phraseologique 
franęais-russe » sous la redaction de Y.I. Retzker 
presente un interet particulier pour les francisants.

3. Grammaticalisation La grammaticalisation est un procede visant a 
changer les mots lexicaux en mots grammaticaux. 
Il est admis que tous les mots grammaticaux, 
quant a leur origine, remontent aux mots lexicaux.
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Or, les noms de nombre un (une) avaient servi 
de base aux articles indefinis. Les pronoms 
demonstratifs latins illum (illam) avaient par la suite 
forme les articles definis le (la).
Le processus de la grammaticalisation est tres 
important pour la structure inferieure du franęais et 
se poursuit de nos jours.

4. Formation des homonymes 
semantiques

C ’est la specificite de la langue franęaise qui rend 
possible ce phenomene. Le sens figure de beaucoup 
de mots franęais est assez eloigne de leur sens 
propre. Le lien associatif du sens figure et du sens 
propre est si fragile qu’il se brise facilement. Cela 
provoque la rupture de la polysemie, et le mot 
polysemique se disperse en homonymes :
P. ex. : voler, grue ( f  riviere (f).

Ainsi, on pourrait presenter l’abondance de moyens et de procedes de la 
formation des mots en franęais sous forme du tableau :
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Formation des mots 
phonetique Formation des mots morphologique Formation des mots semantique

Onomatopees Interjections Synthetique Analytique
a. procede non- 
affixal (derivation 
regressive);
b. addition des themes 
(derivation des mots 
composes);
c. abreviation

Conversion
substantivation,
adjectivation,
dverbialisation)

Lexicalisation Grammaticalisation Formation des
homonymes
semantiques
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Conference N 5

L’evolution semantique des mots

1. Objet de la semiologie et les causes de l’evolution du sens des mots;
2. La polysemie et la monosemie des mots;
3. La « degradation » et l’ « ennoblissement » de sens. L’evolution du 

sens des mots vers le positif ou le negatif;
4. L’affaiblissement du sens des mots;
5. Les tropes : les metaphores, la metonymie, les euphemismes, 

l’hyperbole.

Vocabulaire :
Trope (m) -  toute figure dans laquelle on emploie les mots avec un sens 

different de leur sens habituel

Originellement definie comme l’etude scientifique du sens des mots, la 
semantique a vu son domaine s’elargir a la phrase et aux conventions de l’usage 
discursif.

Pour la periode contemporaine, le terme de semiologie apparait dans le 
« Cours de linguistique generale » de F. de Saussure. Il y est presente comme 
le cadre theorique dans lequel il convient d’inscrire les developpements 
de la linguistique generale pour leur donner leur pleine extension. L’effort 
de construction de la semiologie s’est poursuivi avec le linguiste danois 
L. Hjelmslev et avec les structuralistes franęais R. Barthes, A.J. Greimas dans 
les annees 1960.

La semiologie et la semiotique (toutes deux derivees du grec semeion, 
« signe »), apparaissent synonymes : elles designent l’etude des signes, c’est- 
a-dire des systemes de signification. Pourtant, certains linguistes peręoivent la 
semiologie comme etant plus restreinte.

Donc, il est generalement admis que la semiologie est une branche speciale 
de la lexicologie qui etudie la structure semantique des mots et l’evolution de 
leur sens.

Plusieurs linguistes franęais (J.P. Cucq, F. Debyser, L. et M. Dabene, 
et al.) la definissent comme la science generale des signes dans la vie sociale 
fournissant un cadre dans lequel la globalite des faits humains peuvent etre 
ressaisis du point de vue de leur signification.

Le sens apparait alors comme un phenomene linguistique et extralinguistique, 
ce qui cause, logiquement, l’existence des causes extra- et intralinguistiques de 
l ’evolution du sens des mots.
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On rapporte aux causes extralinguistiques les changements de sens dus au 
developpement de la vie sociale, economique, culturelle et politique.

P. ex. : Chomer -  ne pas travailler aux heures de chaleur.
Les causes intralinguistiques possedent le caractere purement linguistique. 

Le vieillissement d’un mot peut amener a l’apparition d’un sens nouveau chez 
un autre mot deja existant.

P. ex. : lat. jumentum (верховое животное) ^  moyen franęais « ive » 
(верховое животное), mais a disparu vers le XII-ieme s. ^  jument (f).

Le franęais d’aujourd’hui eprouve une certaine insuffisance en moyens 
formatifs si l ’on le compare a d’autres langues synthetiques. Il serait incommode 
de retenir beaucoup de mots afin de designer des objets et des phenomenes de la 
realite. C’est pourquoi le franęais donne un nouveau sens a un mot deja existant, 
en soufflant ainsi une vie nouvelle a ce mot.

P. ex. : Source (f) :
1. origine;
2. cause, raison;
3. point a la surface d ’ou jaillit l ’eau;
4. ce qui produit qch;
5. systeme produisant l ’energie;
6. electrode d ’un transistor relie a une masse;
7. langue-source.
Generalement, on appelle la polysemie la propriete d’un signe linguistique 

de posseder plusieurs sens. Ce terme avait ete emprunte par le linguiste Michel 
Brillal du grec pour denoter les phenomenes cites aux antipoles de la synonymie : 
S1, S2, S3, Sn.

Les sens d’un mot se rattachent par les liens semantiques :
P. ex. : Source (f), bouton (m).
Si les liens semantiques se rompent, on assiste a l’homonymie :
P. ex. : Riviere f), piece (f), voler.
Il est admis que la polysemie a une importance enorme pour le franęais. 

Le linguiste russe R.A. Boudagov affirmait dans son ouvrage “Язык, история, 
современность” : “Если бы лексика современного языка утратила полисе
мию, она потеряла бы свои лучшие свойства: передавать понятия и чувст
ва людей во всём их сложном и подвижном многообразии”.

Selon le linguiste franęais H. Bonnard (1974), « la polysemie est en quelque 
sorte, sur le plan des signifies, la replique de la variation combinatoire sur le 
plan des signifiants ».

Quoique les mots etant polysemiques, il n’existe aucune difficulte pour les 
sujets parlants dans ce qui est la comprehension de leur sens puisqu’il decoule du 
contexte bien determine. Donc, tout mot est polysemique et monosemique a la fois :
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P. ex. : Ce village a 200feux (maisons).
Nous aimions beaucoup nos veillees familiales au coin du feu.

Les mots au sens unique sont assez rares et appartiennent plutot aux 
termes. Les termes sont les mots exprimant une notion scientifique, ils sont 
prives d’expressivite et de la valeur affective. Du point de vue stylistique ils 
sont neutres.

Le sens des mots peut evoluer vers le positif ou le negatif. Quoique ce 
phenomene porte un caractere conventionnel et subjectif, on peut etre en 
presence de l’ennoblissement de sens. Il est a signaler que ce phenomene lexical 
est d’origine sociale :

P. ex. : Solidus (lat.) -  piece de monnaie en or ^  sou (m) - piece de monnaie 
ayantpeu de valeur -  la degradation de sens.

Parfois le mot subit un changement inverse :
P. ex. : Fortuna (lat.) -  le sort ^  la fortune (la chance);
le succes (n ’importe quel resultat) ^  le succes (on resultat).
Au cours de l’histoire il arrive que les mots finissent par obtenir le sens 

neutre.
P. ex. : Etonner : etre frappe comme par le tonnerre ^  etre surpris.
Ils eprouvent ainsi l’affaiblissement du sens. Les tropes (tours, tournures) 

traduisent les transformations du sens propre des mots vers le figure et peuvent 
etre metaphoriques ou metonymiques.

Il est admis que la metaphore contribue au constant renouvellement 
du lexique de la langue. Le mot « metaphore » (du gr. metaphora) signifie 
« transfert, transport » et opere un transfert de sens entre mots ou groupes de 
mots, fonde sur un rapport d’analogie plus ou moins explicite. La metaphore 
applique la denomination d’un objet a un autre en se basant sur un trait 
commun qui les rapproche. La metaphore apparait a la suite des associations de 
ressemblances subjectives :

P. ex. : Ruse -  renard (m).
La metaphore est une espece de comparaison condensee dans un seul 

terme. Il existe deux especes de metaphore :
• Les metaphores stylistiques (ce concept est objet d’etude de la 

stylistique);
• Les metaphores lexicales, objet d’etude de la lexicologie.
Les metaphores lexicales sont usees et, de ce fait, passent souvent 

inaperęues:
P. ex. : ailes (f, pl) du moulin; temps (m) fuit; feuille (f) de papier; sante 

(f) de fer.
La metaphore est souvent le resultat de l’extension de sens, fruit du 

rapprochement de deux objets materiels :
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P. ex. : feuille (f) d ’arbre -  feuille (f) de papier,
ou encore un fait moral, intellectuel d’un fait materiel, et vice versa :
P. ex. : clarte (f) du jour -  clarte (f) de la pensee; racine (f) d ’un arbre - 

racine (f) du mal -  racine (f) du mot.
En attribuant a un objet inanime une qualite de l ’etre humain, on le 

personnifie en disant :
« le ciel triste », « un paysage riant », « le soleil orange caresse la terre ». 

On est alors en presence du cas de la personnification.
Les metaphores anthropomorphiques laissent appliquer des qualites 

humaines aux objets inanimes :
P. ex. : pied (m) de la colline; dents (f, pl) d ’unpeigne, 
et parfois les noms d’objet sont appliques a des organes humains :
P. ex. : epine f )  dorsale; colonne (f) vertebrale.
Le terme de « metonymie » (gr. metonumia, emploi d’un nom pour l’autre) 

signifie le phenomene par lequel le concept est designe par un terme indiquant un 
autre concept qui lui est relie par une relation necessaire (rapport de contigui'te. 
de coexistence ou de dependance). А l’opposition des metaphores, les tropes 
metonymiques sont basees sur les rapports plus reels : du tout et de la partie, de 
la matiere et de l’objet fabrique, du contenu et du contenant :

P. ex. : Je l ’ai vu cette nuit, ce malheureux Severe,
La vengeance a la main, l ’oeil ardent de colere.

(Corneille, « Polyeucte », I, 3). 
Le terme « vengeance » est substitue a « epee » grace a une relation logique, 

ici entre le concret et abstrait, l ’epee etant l’instrument de la vengeance.
La synecdoque (du gr. synekdokhe -  comprehension simultanee) est un 

procede allant du plus vers le moins ou du moins vers le plus. Il existe des 
synecdoques particularisantes et generalisantes :

1. la partie pour le tout ou, plus rarement, le tout pour la partie :
P. ex. : voile (f) (bateau (m)), usine (f) (personnel (m) de l’usine);
2. la synecdoque prend encore le singulier pour le pluriel, et vice versa :
P. ex. : L ’homme (tout etre vivant), des de Gaulle et des Pinay.
3. les noms propres peuvent, ainsi, indiquer les noms communs, et 

inversement :
P. ex. : Tartuffe, gavroche.
4. le nom de la matiere peut designer l’objet, et vice versa :
P. ex. : jade (m) (statuette (f)), vison (m) (manteau (m));
5. le genre peut designer l ’espece, et l’inverse :
P. ex. : bovide (m) (boeuf (m), taureau (m), vache (f)), pain (m) (nourriture 

(f) en general).
А part les cas de synecdoque, la metonymie peut prendre :
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1. le contenant pour le contenu et vice versa :
P. ex. : parterre (m) (les spectateurs qui s’y trouvent);
2. l’instrument pour l’utilisateur :
P. ex. : bonne fourchette (f), fifre (m);
3. l’effet pour la cause :
P. ex. : trembler (avoir peur);
4. la cause pour l’effet :
P. ex. : lire un Balzac, le soleil (la chaleur solaire);
5. le lieu pour le produit / la chose :
P. ex. : roquefort (m), astrakan (m), « Bercy » (ministere (m) de l’Economie / 

stade (m));
6. les noms de ceux qui ont produit le produit, l ’objet ou inspire la 

production :
P. ex. : redingote (f), revolver (m), poubelle (f) ;
7. le signe pour la chose :
P. ex. : couronne (f) (le pouvoir royal);
8. le physique pour le moral :
P. ex. : avoir du nez (de l’intuition);
9. objet propre pour personne ou entite collective :
P. ex. : berets (m, pl) verts (corps d’armee);
10. le maitre pour l’entite dirigee :
P. ex. : Vercingetorix fu t vaincu (la Gaule);
11. l’abstrait pour le concret :
P. ex. : vertu (f) (femme vertueuse), splendeur (f) (un monument splendide);
12. la matiere pour le produit :
P. ex. : le fer (подкова, утюг);
13. les onomatopees se creent souvent par la voie metonymique :
P. ex. : coucou (m), chouette (f).
Le mot « euphemisme » (de l’ancien grec eu -  fier, et phema -  je parle) 

signifie l’adoucissement du sens. C’est un mot ou une expression servant a 
masquer un vrai sens du mot. La source des euphemismes git dans les anciens 
tabous, les gens ayant peur de prononcer tel ou tel mot de crainte d’attirer le 
malheur sur soi. Tel est le cas des jurons franęais :

P. ex. : Bon sang! (On dit sang au lieu de Satan);
Parbleu! (Par le nom de Dieu -  parole blasphematoire);
Diantre! (Diable!).
Ce procede porte le nom de metaplasme (m), transformation morphologique 

d’un mot.
Dans le but de creer les euphemismes on recourt souvent a :
1. la metaphore ou a la metonymie :
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P. ex. : Veuve (f) = guillotine (f); college (m), hopital (m) = prison (f);
2. l’extenuation :
P. ex. : Il n ’a pas invente l ’eau tiede = Il est demeure;
3. l’emploi d’un terme de sens affaiblie :
P. ex. : non-voyant (m) = aveugle (m);
4. l’effacement lexical :
P. ex. : Il a marche dans ce que je  pense;
5. la periphrase :
P. ex. : des appartements d ’une extreme fratcheur, dans lesquels on n ’est 

jamais incommode du soleil (Voltaire, « Candide ») = prison (f).
L’hyperbole est un emploi a outrance. Ce terme designe l ’ensemble des 

procedes d’exageration de l’expression. Il s’agit d’augmenter ou de diminuer 
excessivement la realite que l’on veut exprimer de maniere a produire plus 
d’impression :

P. ex. : C ’est tuant! C ’est du tonnerre! (dans le sens de « C’est bien! »).
Selon N.N. Lopatnikova et N.A. Movchovitch (2001), la langue franęaise 

est extremement feconde en modifications semantiques quand la notion 
exprimee se transforme, tandis que le mot ne change pas.
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CONFERENCE № 6

Les emprunts

1. Generalites;
2. Les emprunts au latin et au grec;
3. Les emprunts a larabe;
4. Les emprunts aux langues romanes;
5. Les emprunts aux langues germaniques;
6. Les emprunts au russe;
7. Lassimilation des emprunts;
8. Les doublets etymologiques;
9. Les internationalismes;

10. Le purisme.

Vocabulaire :
Doublet (m) -  mot de meme etymologie qu’un autre mais qui presente une 

forme et un sens differents (p. ex. : lat. hospitalem a donne hotel (m) (origine 
populaire), et hopital (m) (emprunt savant);

Purisme (m) -  attitude selon laquelle l’utilisation de la langue doit se 
conformer a une norme ideale et s’opposer a l’evolution et motamment aux 
emprunts;

Calque (m) -  transposition d’un mot ou d’une construction d’une langue 
dans une autre par traduction.

Parmi les differentes sources d'enrichisement lexical de n ’importe quelle 
langue on va signaler l'emprunt aux autres langues.

Le terme d' emprunt est assez vague, donc, il faut lui trouver une definition 
pertinente.

Selon J.-P. Cucq (2003), « l’emprunt consiste dans le passage d’un element 
(phonologique, morphologique ou lexical) d’une langue a une autre et son etude 
ressortit au domaine de l’amenagement linguistique ».

On ne peut considerer comme de vrais emprunts que les mots etrangers 
acquis au debut de la formation du franęais en tant que langue nationale. 
L'emprunt differe du mot surgi du croisement de deux langues.

А la faveur du croisement du latin populaire avec la langue des Celtes 
et avec celle des Francs, par suite des invasions germaniques dans la Gaule 
romanisee, un bon nombre de mots d'origine celtique et germanique sont entres 
dans le fonds hereditaire du franęais. Ce sont :

a) les termes militaires :
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P. ex. : guerre (f), guetter, hache (f);
b) les mots du vocabulaire de la vie sociale ou privee :
P. ex. : choisir, gagner, haw, orgueil (m), riche, auberge (f);
c) une serie d'adjectifs designant la couleur:
P. ex. : bleu, blanc, brun.
On pourrait definir l'emprunt comme un mot ou un element de mot pris 

par le franęais a une langue etrangere ou a une langue d’une minorite ethnique 
habitant la France. Le peuple recevant un objet nouveau ou une notion nouvelle 
d u n  autre peuple, accepte en meme temps le nom de l'objet ou de la notion. 
Il s’agit alors d’un emprunt lexical :

P. ex.: wagon (m), rail (m), star (f), leader (m).
En franęais il y a plusieurs mots venus des langues geographiquement 

eloignees et designant des produits ou des animaux exotiques :
P. ex. : colibri (m) (mer des Caraibes), kangourou (m) (Australie), tomate (f) 

(Mexique).
Non seulement les mots, mais aussi les morphemes, les semes et les tours 

syntaxiques s'approprient par la langue.
Plusieurs suffixes du franęais sont d'origine germanique :
-aud (germ. « bald » (audacieux) et « wald » (maitre)).
D'autres sont d'origine grecque :
-ite (bronchite (f)), -algie (nevralgie (f)) 
ou latine:
-ium (polonium (m)).
Parfois la langue emprunte a la langue etrangere les significations nouvelles 

qui s'ajoutent aux sens anciens des mots traditionnels. C’est ainsi que les mots 
«convention (f)» et «parlement (m)» ont pris leur valeur se rapportant a la 
politique dans l'anglais.

En copiant la forme du mot, les langues effectuent le type d'emprunt appele 
«calque» :

P. ex. : bas-bleu (m) (angl. blue-stocking), chou-fleur (m) (it. cavolfiore), 
gratte-ciel (m) (amer. skyscaper).

L'emprunt peut etre direct ou indirect, selon sa faęon de penetrer 
directement d'une langue etrangere ou par son intermediaire (hongrois ^  
allemand ^  franęais).

Les emprunts a la langue latine avaient commence a l'epoque de la formation 
du franęais et continuent jusqu'a nos jours. Par manque des noms abstraits et des 
termes d'eglise et de jurisprudence, le franęais s'est ouvert aux mots :

P. ex. : avarice (f), charite (f), culpabilitef), proces (m).
Avec le developpement des lettres et des sciences a l'epoque de la 

Renaissance apparaissent :
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Agriculture (f), education (f), pacifique, social, exister, etc.
Meme aujourd'hui les terminologies technique et scientifique puisent des 

mots nouveaux dans la langue latine:
P. ex. : virus (m), seropositif, uranium (m), persona grata, etc.
Ainsi, la reprise des mots latins par la langue franęaise a connu des periodes 

plus intenses, le XIV-ieme, le XVI-ieme, le XVIII-ieme siecles, mais n ’a jamais 
cesse, et se poursuit de nos jours. En sont temoins des mots comme fiable, 
fiabilite (f), dissuasif qui reviennent en ligne droite du latin pour prendre du 
service dans le franęais.

Les suffixes et les affixes d’origine latine sont aussi nombreux dans la 
langue franęaise.

Beaucoup de mots grecs ont penetre dans le franęais par le latin :
P. ex. : ecole (f), eglise (f), hypocrite, academie (f).
Pourtant, il y en a beaucoup qui ont ete empruntes directement au grec:
P. ex. : attache (-e) (m, f), philanthrope (m, f), bibliophile (m, f), agronome (m, f).
Anterieurement, nous avions deja remarque que les suffixes et les prefixes 

grecs gardent leur productivite jusqu'ici:
P. ex. : antiglobaliste, premarxiste, etc.
Le plus grand nombre des mots franęais venus du grec n ’ont en fait jamais 

existe dans cette langue. Ce sont des fabrications de l’histoire scientifique. Des 
la fin du XIV-ieme s., des philosophes, des theologiens et des savants s’avisent 
d’utiliser les ressources du grec pour designer avec plus de riqueur qu’en 
franęais des concepts ou des objets nouveaux. Ce mouvement prend un essor 
decisif avec l’apparition, dans la seconde moitie du XVIII-ieme s., des formes 
modernes du savoir et du savoir-faire : chimie, mecanique, physique.

Par tradition, les emprunts aux langues anciennes sont appeles «savants», 
quoique plusieurs emprunts s'emploient largement dans la langue commune 
grace aux medias :

P. ex. : agricole, satisfaire.
L'arabe est aussi une des sources d'emprunts les plus anciennes. Au XII- 

ieme siecle on retrouve dans le vocabulaire franęais:
amiral (m),coton (m), gazelle f), jupe (f),
au XIII-ieme s. on lui doit les mots comme alcool (m), almanach (m).
Dune part, les liens commerciaux existant entre la France et l'Orient :
tabac (m), chocolat (m), nougat (m),
d'autre part, l'epanouissement des mathematiques et de l'astronomie :
algebre (f), chiffre (m), azimut(m), zenith (m)
ont contribue a l'emprunt a l'arabe. Ce n ’est plus le cas aujourd’hui, l'arabe 

n'etant plus la source d'emprunt notable, neanmoins, les mots isoles penetrent 
encore dans le franęais moderne, surtout dans l ’argot :
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P. ex. : toubib (m), k if  (m).
Traditionnellement, le nombre important d'emprunts est dfi aux langues 

romanes. L’influence d’une langue sur une autre depend de la preponderance 
sociale, militaire, intellectuelle et artistique du peuple parlant telle ou telle langue.

L'influence de l'italien sur le franęais est forte surtout au XVI-ieme s. Le 
linguiste franęais F. Brunot dans son ouvrage « La pensee et la langue » (1922) 
affirme : « Au XVI-ieme s. l'Italie domine intellectuellement le monde, elle 
le charme, l'attire, l'instruit, elle est l'educatrice ». Et les italianismes de cette 
epoque-ci concernent surtout le domaine de l'art :

P. ex. : mosai'que (f), arcade f), faęade f), sonnet (m), ballet (m), violon 
(m), sonate f), opera (m),

bien qu'il existe les termes techniques et militaires :
P. ex. : arquebuse (f), bastion (m), canon (m), casemate (m), 
les termes de commerce et d'industrie :
P. ex. : banque (f), faillite (f), credit (m), granit (m), parfum (m), carton 

(m). Nombreux sont les mots appartiennent a la vie de tous les jours :
P. ex. : appartement (m), cadre (m), caprice (m), bizarre, canaille f).
L’ assimilation complete de plusieurs emprunts a l'italien est prouvee par 

leurs changements de signification et leur capacite de donner des derives :
P. ex. : it. valiggio > valise (f) > devaliser > mot-valise (m); 
it. campo > camp (m) > camper > decamper > campement (m). 
L'espagnol a donne au franęais des termes militaires, maritimes, litteraires 

et artistiques :
P. ex. : adjudant (m), casque (m), camarade, flotille (f), romance (m), 

serenade f) ,
et les mots illustrant la vie espagnole de tous les jours :
P. ex. : mantille f), castagnette f), sieste (f), cigare (m).
Selon les appreciations des linguistes, le nombre d’emprunts de l’italien 

dans le franęais est estime a environ 1000 unites, ce qui est plus important que 
le nombre d’emprunts espagnols (=300).

Au portugais le franęais doit des mots tels que :
P. ex. : fetiche (m), palanquin (m), caste (f), bayadere (f).
La plupart des emprunts du portugal date du XVI-ieme s. -  XVII-ieme s., 

epoque de la preeminence du Portugal dans le domaine des explorations 
geographiques.

Thematiquement, les emprunts a l'allemand incluent :
1. les termes militaires;
2. les termes scientifiques (quoique assez peu);
3. les mots se rapportant aux differents domaines de la vie de tous les jours. 
Les termes militaires penetrent en franęais au cours des nombreuses guerres

entre les deux pays :
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P. ex. : blocus (m), blinder, sabre (m), halte f), obus (m), nazi (m), Reichstag (m). 
Au XVIII-ieme s. le developpement de la mineralogie a contribue a 

l'emprunt des mots
P. ex. : cobalt (m), quartz (m), zinc (m).
Parmi les emprunts de l’allemand on trouve aussi les mots designant des 

objets et des actes de la vie quotidienne :
P. ex. : chope (f), nouilles (f, pl), vasistas (m), valse (f), trinquer, zig-zag 

(m), ersatz (m).
Encore un groupe important d’emprunts concerne la langue anglaise. Parmi 

les anglicsmes on voit les termes maritimes (XVII-ieme s.) :
P. ex. : dock (m), paquebot (m), yacht (m), 
les termes de commerce :
P. ex. : corporation f), ticket (m), rhum (m), flanelle (f).
Au XVIII-ieme s. predominent les termes politiques d’origine anglaise:
P. ex. : comite (m), vote (m), jury(m), budget (m), congres (m), club (m), 
et les termes sportifs :
P. ex. : boxe (m),
et des mots illustrant la vie de tous les jours :
P. ex. : bifteck (m).
Au XIX-ieme s. sont empruntes les mots
Tramway (m), tunnel (m), cheviot (m), boycott (m), interview (m), brandy (m). 
Au XX-ieme s. l'anglomanie comme marque du snobisme de certaines 

couches sociales, fait introduire les mots
plastic (m), Jeep, autocar (m), shopping (m), label (m), building (m), short 

(m), weekend (m).
Selon les appreciations de nombreux linguistes, le nombre d'anglicismes 

entre aujourd’hui dans l ’usage est tout a fait superflu. Ainsi, J. Marouzeau, F. de 
Grand Combe, E. Ullmann, J. Orr et d'autres s'opposent vivement a l'inondation 
des emprunts anglais. R. Georgin considere comme superflu l’emploi des mots 
etrangers dans les cas oh l'on a des mots franęais exprimant les memes notions: 

P. ex. : barman (m) -  garęon (m), leader (m) -  chef (m), living-room (m) -  
salle f )  de sejour, policeman (m) - policier (m), etc.

Les recherches dans le domaine temoignent qu’a partir du XVIII-ieme s. 
le nombre de russismes augmente progressivement. Si au XVIII-ieme s. la 
majorite des emprunts se rapporte exclusivement a la vie russe : 

isba f), tzar (m), pope (m), moujik (m), rouble (m), knout (m, 
ou fait partie des termes geographiques et zoologiques : 
mammouth (m), steppe ((f), tai'ga (f), toundra (f), 

au XX-ieme s., suite aux changements survenus apres la Revolution d'Octobre, 
apparaissent :
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bolchevik (m), kolkhoze (m), sovkhoze (m), komsomol (m), soviet (m).
La conquete de l'espace a engendre la penetration dans le franęais des mots 

spoutnik (m), lunik (m). Tout recemment encore,perestroika f)  faisait la une des medias.
Selon le degre d’assimilation les emprunts se divisent en:
1. mots faiblement assimiles et sentis comme etrangers (« xenismes », du 

gr. xenos « etranger ») :
P. ex.: tea-room (m), shoot (m), kokochnik(m), samovar (m), cabman (m), curry (m);
2. emprunts completement assimiles qui ont subi des changements 

phonetiques et morphologiques, qui sont couramment utilises dans la langue et 
qui ont subi le phenomene de :

• l’adaptation phonetique : mantilla -  mantille (f);
• l’adaptation graphique: mitchourinien;
• l’adaptation morphologique: fresco-fresque f), mascherata- mascarade (m).
On admet que l’emprunt est entierement assimile quand il se prete a la

derivation :
P. ex. : clown -  clownesque, clownerie f);
sport -  sportif, sportivite f).
N'importe quelle langue contient les mots communs a plusieurs autres 

langues, apparus a la suite des echanges entre langues et constituant le 
fonds lexical international. Or, le franęais contient une certaine quantite 
d'internationalismes utilises dans :

• la terminologie scientifique (germ. bismuth (m), potasse (f), spath (m));
• la terminologie technique et industrielle (angl. laser (m), jack (m), test 

(m), timer (m));
• la terminologie sportive (angl. boxe (m), tennis (m), touriste);
• la terminologie politique et economique (angl. bill (m), boycotter, russe 

plan (m) quinquennal, gr. oligarchie (f), monarchie f), republique (f), lat. 
constat (m), revolution (f), conspiration f)).

Quant au franęais, il est aussi une source importante d’emprunts. 
Notamment, la langue franęaise a apporte a la terminologie politique les termes 
bourgeois, patriote (m), classe (f) communard (m), a la terminologie d'art 
compositeur (m), symphonie (f), gravure (f), caricature (f), a la terminologie 
scientifique et technique accumulateur (m), accelerateur (m), linguistique, etc.

Ainsi, l’emprunt, phenomene de contact, est collectif, ce qui le differe 
de l’interference. Les emprunts lexicaux sont les plus frequents et les plus 
significatifs. Ils peuvent etre utilises tels quels dans la langue emprunteuse, 
sans adaptation (xenismes) ou au contraire adaptes dans leur graphie ou leur 
phonetisme. Le refus d’integration phonique observe par certains locuteurs est 
generalement la manifestation d’un desir de distinction, voire d’une espece de 
snobisme (J.-P. Cucq, 2003).
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CONFERENCE N 7

Les elements nouveaux et archai'ques dans le vocabulaire 
du franęais moderne

1. Generalites ;
2. Les neologismes ;
3. Les archrn'smes

Vocabulaire :
Purisme (m) -  attitude selon laquelle l’utilisation de la langue doit se 

conformer a une norme ideale et s’opposer a l’evolution et notamment aux 
emprunts.

Comme l’on a deja signale, le purisme est une attitude selon laquelle 
l’utilisation de la langue doit se conformer a une norme ideale et s’opposer a 
toute novation, surtout aux emprunts.

C’est l’usage qui decide en fin des comptes que telle ou telle unite lexicale 
sera definitivement adoptee. Mais une attitude normative, souvent imprimee 
du purisme peut egalement inflechir ou tenter d’inflechir ce mouvement. Le 
vocabulaire d’une langue presente toujours l’ensemble d’elements stables et 
instables. Ainsi, A. Darmesteter fait observer : « A quelque moment que ce 
soit de son existence elle (la langue) est dans un etat d’equilibre plus ou moins 
durable entre deux forces opposees qui tendent : l’une, la force conservatrice, a 
la maintenir dans son etat actuel, l’autre, la force revolutionnaire, a la pousser 
dans de nouvelles directions ». Les mots qui rentrent dans le vocabulaire du 
franęais sont revelateurs du mouvement social, politique, technnique et culturel 
de la France :

P. ex. : « Le Petit Larousse », 1995 : Air Bag (m), CD (m);
« Le Petit Larousse », 1997: Airbus (m), CD-ROM(m), agritourisme 

(m), biodiversite (f), monospace (m), telepeage (m).
Les neologismes (gr. « neos » -  nouveau, « logos » -  langage (m)) sont des 

mots et des expressions nouveaux qui apparaissent a la suite du developpement 
economique, politique, scientifique et culturel de la societe humaine. Certains 
linguistes comprennent ce concept comme le fruit de la creation d’un mot 
nouveau, non repertorie dans le lexique officiel. Or, la langue qui ne se 
renouvelle pas, s’appauvrit et ne peut plus exprimer la variete et la richesse des 
connaissances humaines, par la suite elle meurt.

Les neologismes penetrant dans le lexique de n ’inporte quelle langue, 
s’adaptent aux modeles qui y existent deja avec les radicaux et elements
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formatifs qui lui sont propres. En ce qui concerne la neologie par derivation, 
certains suffixes continuent a etre productifs :

P. ex. : -isme, -iste dans le domaine politique et economique (balladurisme 
(m), productiviste.

Par ailleurs, les termes deja existants sont utilises avec une croissance 
accrue en designant des preoccupations du moment :

P. ex. :populisme (m), integrisme (m),corporatisme (m), revisionnisme (m).
Encore une creation de 1994 qui sera ephemere, balladurette (f) -  la 

prime pour la mise en casse d’une vieille voiture de plus de 10 ans et achat 
concomittant d’une voiture neuve.

Le suffixe -erie est utilise pour les creations du type :
Animalerie (f) -  non seulement le lieu oh l ’on amene des animaux soumis 

aux experiences, mais aussi les magasins qui se specialisent dans la vente des 
animaux de compagnie.

Les noms de croissanterie (f), briocherie f), sweaterie f), jeanerie f), 
viennoiserie (f), carterie (f), designe le lieu de vente des cartes postales a partir 
de = 1970) viennent allonger la liste des commerces de tous les genres.

Par ailleurs, messagerie (f) dans les groupes nominaux « messagerie (f) 
electronique », « messagerie (f) vocale » presente de nouvelles acceptions.

Le ressort de l ’informatique a vitalise le suffixe -ique :
P. ex. : robotique (-1974), bureautique (1976), monetique (1982).
A partir du logiciel (m) (1970) qui a substitue l’anglicisme software, a vu le 

jour la serie composee de didactitiel (m) (1979), ludiciel (m) (1980), deposiciel 
(m), Minitel (m) (1980) (Mini + terminal ou telephone).

Pour ce qui concerne les prefixes, on assiste a une forte productivite du 
prefixe de- au cours des annees 80. Notamment, on observe l’entree dans « Le 
Petit Larousse » des verbes comme :

Debureaucratiser, deprogrammer, deresponsabiliser.
On pourrait considerer ces vocables comme indicateurs de la volonte de se 

defaire en partie de l’heritage du passe inadapte au present.
Le prefixe post- a permis l’apparition des mots comme postmoderne, 

postfasciste. Le prefixe hyper-, les vocables hypermarche (m), hypermedias (m, 
pl).

On distingue aussi les neologismes d’emprunts. Le franęais puise surtout 
dans le latin et le grec pour former les termes scientifiques et techniques, 
devenant par la suite internationalismes :

P. ex. : astronaute (m), antimilitariste, telephonie f), CD-ROM (m), laser
(m).

D ’une faęon generale, on distingue :
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1. Les neologismes lexicaux Les acquisitions de mots nouveaux suite 
au progres de la vie de la societe : scanner, 
supporter (m), brushing (m), zapper, 
alunissage (m)

2. Les neologismes semantiques Les acquisitions de nouvelles significations 
des mots deja existants : 
apprenant (m)
(adjectif verbal ^  substantif)

3. Les neologismes semantiques Les acquisitions de nouvelles locutions : 
partisan (m) de la paix, course (f) aux 
armements

A part cela, il faut distinguer les neologismes linguistiques des neologismes 
litteraires ou stylistiques etant le fruit des inventions des ecrivains :

P. ex. : Gavroche (V Hugo); 
patriote (m) (Voltaire); 
impressionnisme (m) (A. Daudet).

Ce sont les emprunts a l ’anglo-americain qui declenchent des essais 
d’amenagement linguistique. L’Etat franęais y reagit par la creation ministerielle 
de terminologie cherchant a remplacer les anglicismes par les termes conformes 
a la langue franęaise.

La premiere tentative de ce genre remonte au 01.07.1994. C’est la date de 
l’adoption par le Parlement franęais du projet de la loi presente par le Ministre de 
la culture. Suite a cette initiative on a publie 40 arretes de terminologie qui, par 
la suite, ont fourni la matiere au « Dictionnaire des termes officiels de la langue 
franęaise » (1994). Environ 4 000 termes y sont proposes afin de remplacer les 
termes etrangers ou juges impropres parmi les procedes de la francisation.

On y propose, entre autre, des amenagements des neologismes comme 
autocaravane (f) au lieu de camping-car (m). Certains equivalents sont 
concurrences par des termes en train de rentrer dans la langue franęaise :

P. ex. : Air Bag (m) = sac (m) gonflable, coussin (m) gonflable, coussin (m) 
de protection.

De toute evidence, l’attitude plutot puriste de la part des pouvoirs publics 
n ’a que peu de chances d’influer profondement le phenomene. Depuis toujours 
c’est l’usage, et donc le choix de la majorite des locuteurs, qui marque l ’evolution 
de la langue. Il s’agit dans une certaine mesure d’emprunt pour un rendu.

Le franęais dans les siecles qui ont suivi l’invasion de l’Angleterre en 1066 
par le duc normand Guillaume le Conquerant n ’a-t-il pas fourni a la langue 
anglaise plus de 10 000 mots nouveaux?

P. ex. : jean (m) - (ville de Genes) ; denim (m) (du « toile de N m es »);
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sport (m): gaul. desport = amusement (m) ^  sud-est de la Grande-Bretagne 
sport (m).

En meme temps que la langue s’enrichit des mots nouveaux, elle perd un 
nombre considerable de ses mots. Toutefois, le nombre des neologismes depasse 
considerablement celui des mots tombant en desuetude.

Les archai'smes sont les mots vieillis qui ne sont plus usites. Parmi les 
archai'smes on distingue :

1. historismes (mots historiques);
2. archai'smes :

a) semantiques;
b) lexicaux.

Si les notions et les objets disparaissent de l’usage, on est en presence des 
historismes :

P. ex. : bicorne (m), plafonnier (m), adouber, trouvere (m).
Si la notion, l ’idee demeure alors que les mots la designant s’eliminent 

en laissant la place aux autres mots, on est en presence des archai'smes, mots 
exprimant les notions et les objets qui existent toujours, mais portent un autre 
nom :

P. ex. : gre (m) ^  volonte (f), oui'r ^  entendre.
Les historismes doivent leur noms aux objets et notions des epoques 

revolues de l’histoire de l ’humanite :
P. ex. : Moyen Age : chevalier (m), vassal (m), feodal (m), arquebuse (f);

Revolution franęaise de 1789 : senechal (m), jacobin (m), sans
culotte (m).

Les historismes ne possedent ni synonymes, ni mots les remplaęant 
quoiqu’ils puissent encore surgir au sens figure.

Les archai'smes lexicaux, tout comme les archai'smes semantiques designant 
les notions et les objets qui existent jusqu’a present, possedent les synonymes 
absolus dans la langue contemporaine.

L’homonymie (ost ^  [os] = os) et la synonymie (mrnete f )  ^  maturite f) ,
marri ^  triste, prou ^  beaucoup) peuvent declencher l’apparition des 

archai'smes lexicaux. De meme, l ’effacement de la valeur expressive du mot 
peut provoquer le remplacement de ce mot par un autre plus expressif ou plus 
precis :

P. ex. : chef (m) ^  tete (f), gentil ^  noble.
Les archai'smes lexicaux sont plus frequents que les archai'smes semantiques. 

Au cas oh leur vieillissement est du aux raisons historiques, ils se rapprochent 
des historismes et restent dans la langue :

P. ex. : boursier (m) (celui qui vendait les bourses) ^  boursier (m) (celui 
qui specule a la bourse) ^  boursier (m) (un etudiant qui touche sa bourse).
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CONFERENCE N 8

Les synonymes. Les sources de la synonymie

1. Generalites;
2. Les synonymes ideographiques;
3. Les synonymes stylistiques;
4. Les synonymes phraseologiques;
5. Les sources de la synonymie.

Vocabulaire :
ideographique (du « ideogramme », gr. idea -  idee et gramma -  signe) : 

relatif a l’ideographie, representation directe du sens des mots par des signes 
graphiques, et non par les sons;

serie (f) synonymique -  elements heterogenes ayant le meme sens ou les 
significations tres voisines

Il est admis que les synonymes sont des mots a significations rapprochees 
exprimant les diverses nuances d’une seule notion ou de plusieurs notions tres 
proches.

Ainsi, dans la serie des synonymes « construire, batir, edifier, eriger » 
chacun des synonymes exprime l’idee generale de construction, et en meme 
temps chaque synonyme a un sens particulier.

Parmi les vocables de la serie «feu (m), flamme f), flambee (f) », « feu (m) » 
designe la matiere allumee qui donne la chaleur :

P. ex. : Le feu est simplement chaud et peut couver sous la cendre.
« Flamme (f)» dit plus, ce vocable s’applique a la lumiere ascendante et 

mobile, diversement coloree, qui se degage d’une matiere qui bmle :
P. ex. : La flamme se montre, brille et se meut ou s ’agite.
« Flambee (f) » est le nom que l’on donne familierement a un feu flambant, 

generalement de courte duree, que l’on allume pour se rechauffer :
P. ex. : Une flambee de copeaux.
Chaque synonyme presente l’unite du general et du particulier.
Dans la litterature linguistique il existe plusieurs definitions des synonymes. 

On dit souvent, par exemple, que les synonymes sont des mots d’aspect phonique 
different, mais qui peuvent se remplacer sans changer le sens de l ’enonce.

Une telle definition suppose la presence dans la langue de synonymes absolus, 
des mots a significations parfaitement identiques. Mais cela arrive rarement.

On peut bien dire « conduire qn par la main » et « mener qn par la main », 
le sens semble rester le meme, les deux verbes etant synonymes. Cependant, en
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analysant ces verbes avec plus d’attention, on voit une certaine difference dans 
leurs acceptions.

Les deux verbes expriment l’idee de « faire aller avec soi », seulement 
« conduire » a le sens de « faire aller avec soi en dirigeant, en etant chef », 
tandis que « mener » signifie « faire aller avec soi qn qui s’y prete ». Donc, le 
premier verbe souligne l’idee de direction de la part de celui qui fait l’action, le 
deuxieme appuie sur l ’idee de la passivite de celui qui subit l’action. Ainsi, ces 
verbes, bien qu’ils soient synonymes, designent la meme notion de differents 
points de vue.

Or, A. Darmesteter dans son « Cours de grammaire historique de la 
langue franęaise » fait remarquer qu’«en fait, il ne peut y avoir, dans la langue 
commune, de synonymes parfaits qu’autant que l’un d’eux n ’est pas en usage; si 
tous les deux le sont, cette synonymie ne durera pas, la langue ne s’encombrera 
pas d’un bagage inutile et finira par s’en debarrasser soit en laissant disparaitre 
un des deux, soit en l’appelant a une signification nouvelle ».

Il se rencontre bien, dans la langue franęaise, comme dans les autres langues, 
plusieurs mots pour designer le meme objet, mais ces termes s’emploient 
dans des regions differentes de la France ou bien dans de differents langages 
professionnels :

P. ex. : Langage courant : payer (une dette);
Langue administrative : acquitter (une dette).

Ainsi, en qualifiant deux ou plusieurs mots de synonymes, il faut tenir 
compte de leurs significations de meme que de leurs liens semantiques avec les 
autres mots et des zones de leur emploi.

On distingue deux types essentiels de synonymes : synonymes 
ideographiques et synonymes stylistiques.

Les synonymes ideographiques sont des mots a significations rapprochees 
ayant une valeur stylistique neutre et faisant partie de la langue litteraire. Ils 
ne comportent pas de nuances expressives, ne se distinguant que par leur sens 
lexical et par l’etendue de leur emploi. Ce sont, par ex., les verbes synonymes 
« quitter », « abandonner », « laisser », « delaisser »; les substantifs « maison 
f )  », « demeure (f) », « habitation (f) », « immeuble (m) », « logis (m) »; les 
adjectifs «poli », « affable », « gracieux », « courtois », « galant», « obsequieux ».

Les mots designant differentes nuances d’une meme idee forment une serie 
lexicale de synonymes. Dans chaque serie de synonymes il y a un mot qui rend 
de la maniere la plus generale la notion representee par toute la serie. C’est la 
dominante de la serie (« quitter », « maison (f) », « poli ») :

P. ex. : quitter (les armes, le noir, la terre, la partie) :
Qui quitte la partie, la perd;
Qui quitte sa place, la perd.
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Les synonymes de la serie « quitter », « abandonner », « laisser », « delaisser » 
expriment l’idee generale de « quitter qn ou qch », l’idee de separation. En 
examinant de plus pres les acceptions de tous les termes composant cette serie, 
on peut en conclure que le verbe « quitter » exprime l’idee de delaissement, de 
separation de la maniere la plus generale et la plus neutre, il ne comporte pas de 
valeur expressive ni aucune nuance stylistique.

Ainsi, les synonymes d’une meme serie ont des significations rapprochees, 
mais non pas identiques, et ne peuvent pas se remplacer dans la plupart des 
usages.

Contextuellement, on peut avoir des synonymes absolus. Prenons, par 
exemple, les synonymes « animal (m) » et « bete (f)». « Animal (m) » se dit de 
tout etre organise, y compris l’homme. « Bete (f) » se dit de tous les animaux, 
sauf l’homme. Mais dans la phrase suivante ces deux substantifs deviennent des 
synonymes absolus :

P. ex. : L ’animals ’elanęasur legladiateur, mais l ’homme se baissajusqu’a 
terre, et la bete alla tomber a quelques pas.

Il arrive que des mots a significations differentes deviennent synonymes 
dans un contexte. Ce sont des synonymes contextuels. Or, les unites lexicales 
« oiseau (m) », « victime (f) » et « rouge-gorge (f) » ne sont pas synonymes. 
Cependant, dans le passage suivant on peut les considerer comme des synonymes 
contextuels :

P. ex. : Le petit oiseau a entrepris de fuir le renard, mais le carnassier a 
continue de poursuivre sa victime blessee, en devorant de ses yeux la pauvre 
rouge-gorge.

Les synonymes stylistiques sont des mots a significations rapprochees 
designant les diverses nuances d’une meme notion, mais appartenant a differents 
styles du langage. Ainsi est la serie de synonymes « travailler », « besogner », 
« oeuvrer », « ouvrer », « bricoler », « bńcher », « buriner », « frimer », 
« gratter », « chiner », « pilonner », « bosser », « boulonner », « turbiner », 
« marner ».

La dominante de la serie est le verbe « travailler » qui a une valeur neutre. 
« Besogner » porte une nuance comique et designe le travail qui demande plus 
d’effort qu’il ne donne de resultats. « Oeuvrer » appartient au style recherche 
et designe un travail d’une certaine importance. « Ouvrer » est vieux. « Bricoler », 
« bficher » et « buriner » appartiennent au style familier. « Bricoler » signifie 
« travailler a de petites besognes », et « bńcher » et « buriner » traduisent le travail 
sans relache. Le terme populaire « gratter » signifie « travailler beaucoup », 
alors que les deux autres, « chiner » et « pilonner » veulent dire « travailler avec 
acharnement ». « Bosser », « boulonner », « turbiner » etant les termes d’argot 
s’appliquent aux travaux manuels, et « marner » veut dire « travailler durement ».
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Les synonymes stylistiques permettent de varier, de changer notre faęon 
de parler selon les circonstances et l’usage. Ils permettent de transmettre les 
nuances les plus fines de la pensee. Plus la langue est evoluee, plus elle est riche 
en synonymes.

Il est a signaler qu’il n ’y a pas de limites strictes entre les deux types 
essentiels de synonymes. Normalement, dans la meme serie de synonymes on est 
en presence des synonymes stylistiques a cote des synonymes ideographiques
(« travailler »).

Les locutions phraseologiques peuvent traduire de differents aspects d’une 
seule notion ou plusieurs notions rapprochees. Elles peuvent etre synonymes 
d’un seul mot ou bien ceux de groupements stables. Ainsi, « etre sans le sou », 
« ne pas avoir un rouge liard », « n ’avoir ni sou, ni maille » designent qu’on n ’a 
pas d’argent, « prendre naissance » est le synonyme du verbe « nattre ».

Parmi les sources de la synonymie on notera :
-  L’emploi metaphorique d’un ou des mots qui deviennent ainsi, dans leur 

sens figure, synonymes d’un mot au sens propre :
P. ex. : tete (f), cafetiere (f), citron (m), ciboulot (m), coloquinte (f), boule (f).
-  Le developpement de la polysemie des mots (au cours de son evolution 

semantique le mot arrive a exprimer des notions nouvelles et devient synonyme 
des mots qui avaient designe les memes notions) :

P. ex. : veiller (d’abord : s’abstenir de dormir pendant le temps destine au 
sommeil) ^  puis : etre de service de garde ^  veiller est devenu synonyme du 
verbe « garder ».

Ce meme verbe au sens figure accompagne de « sur » commence a designer 
« l’action de donner ses soins a qn », donc, il est le synonyme des verbes 
« proteger » et « surveiller ».

Parmi les sources des synonymes stylistiques on va noter :
-  le langage dit populaire, l’argot et les langues de profession :
P. ex. : gendarme (m) = tige (f), vache (f), bourrique (f);
-  les dialectes :
P. ex. : femelle (f) = femme (f);
-  Le langage poetique :
P. ex. : hymen (m) = mariage (m);
-  Les euphemismes :
P. ex. : mourir = partir, s ’en aller, s ’endormir, disparattre;
-  Les emprunts :
P. ex. : building (m) = immeuble (m), label (m) = etiquette (f);
-  La derivation des mots :
P. ex. : soir (m) = soiree (f), ennuyant = ennuyeux.
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CONFERENCE N 9

Le fonds usuel du franęais. Les differentiations territoriales 
du lexique franęais

1. Generalites;
2. La formation de la langue nationale franęaise et sa coexistence avec 

les dialectes;
3. L’etat actuel de la langue franęaise. Le franęais regional et les patois;
4. L’interaction du franęais et des patois.

Le lexique de toute langue comprend le fonds usuel incluant tous les mots 
d’un usage courant et les couches lexicales d’un emploi plus ou moins restreint 
telles que terminologie speciale, jargons de classe, jargons professionnels, 
patois, la majeure partie des emprunts et des mots internationaux qui ne sont 
pas d’un usage courant.

Le fonds usuel du lexique franęais a un caractere stable national. Il se 
compose des mots du franęais hereditaire remontant au latin populaire, les 
elements celtiques, grecs et germaniques, tout comme des formations nouvelles 
purement franęaises suite a la conversion, la derivation propre et impropre 
(mots composes, abreges, locutions phraseologiques).

Il s’avere que les elements grecs (bourse (f), bouteille (f), bocal (m)), 
germaniques (jardin (m), batir, gant (m)) et celtiques (alouette (f), bec (m), 
tonneau (m)) soit se trouvaient deja dans le vocabulaire du latin populaire 
transporte en Gaule, soit ils ont penetre dans le fonds usuel a l’epoque de la 
formation du franęais.

Ainsi, le fonds usuel du franęais est constitue des mots aux racines de 
formation populaire (terre (f), lune (f), homme (m), femme (f)), des derives et des 
mots composes a l’usage general (chanter, ouvrier (m), ecolier (m), pomme (f) 
de terre), des mots-outils et des locutions phraseologiques (avoir faim, prendre 
froid, rouge comme une tomate). Malgre le caractere stable du fonds usuel, le 
dernier est beaucoup plus riche aujourd’hui qu’il y a des siecles.

Le lexique de toute langue a ses particularites locales. Les dialectes et 
les parlers locaux sont au service de n ’importe quelle couche sociale d’une 
population habitant un territoire determine. Certains linguistes laissent 
apparaitre la tendance d’appeller dialecte « une variete regionale ou sociale 
d’une langue donnee ».

A l ’encontre des jargons de classe, des parlers desservent sans distinctions 
toutes les classes du territoire oh ils sont parles, mais ils peuvent avoir les 
differentiations phoniques, lexicales et grammaticales. L’un des dialectes ou
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tout un groupe de dialectes peuvent donner naissance a la langue nationale. 
Tel est le cas du dialecte du Centre, y compris celui d’Ile-de-France. Son role 
dominant date du XIII-ieme siecle.

A l’epoque du feodalisme on observe l’amoncellement linguistique provoque 
par la dislocation geographique, economique et sociale de la France. Les dialectes 
les plus repandus en France feodale etaient parles au nord et a l’ouest : le francien 
(Ile-de-France), le normand, le breton, le picard, etc. Le sud et le Plateau Central 
etaient l’aire du provenęal, de la langue d’oc, le dauphine, l’auvergnat, le 
gascon, le limousin. Ces dialectes avaient chacun leurs particularites graphiques, 
phonetiques, lexicales, grammaticales, leur propres litteratures.

Ainsi, les dialectes du Midi proches de la langue d’oc conservent bien les 
formes des anciennes conjugaisons et declinaisons, les tendances analytiques y 
etant moins prononcees.

Par contre, les elements gaulois ainsi que germaniques se sont mieux 
maintenus dans les dialectes du Nord issus de la langue d’oi'l.

Les dialectes franco-provenęaux, ceux des provinces situees pres des 
frontieres entre la France et la Suisse, avaient un caractere double possedant le 
vocalisme de la langue d’oc et le consonnantisme de la langue d’oi'l.

Toutefois n ’importe quel dialecte comporte les traits qu’il partage avec les 
dialectes voisins. Le linguiste franęais Marcel Cohen observe que « le double 
probleme du franęais feodal litteraire est celui de l’unite dans la diversite 
d’abord, de l’unite tout court ensuite ». D’apres lui, encore en XI-ieme siecle 
la difference entre « oui » et « oc » n ’etait pas grande et n ’empechait pas la 
comprehension, mais avec le XIII-ieme siecle vient la dominance croissante 
de la royaute et de sa propre langue. Les dialectes en tant que varietes du 
franęais se sont etaients progressivement. Au XV-ieme siecle la centralisation 
administrative, politique et sociale a Paris fait unifier la langue des habitants 
de la France. Les dialectes deperissent peu a peu et passent a l’etat des patois.

La langue de la capitale
4

La langue de la region (regiolecte (m))
4

Les patois

Il est admis que le patois est la variante dialectale d’une communaute rurale 
precise. Furetiere le definissait comme un « langage corrompu et grossier tel 
que celuy du menu peuple, des paysans et des enfants qui ne sęavent pas encore 
bien prononcer ». Tout recemment encore, on preferait a ce terme le vocable 
dialecte qui jouit aujourd’hui d’un certain degre d’estime.
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De nos jours, le franęais regional se rapproche de plus en plus du franęais 
de la capitale, et les patois, du franęais regional. Les patois possedent un 
double caractere du aux particularites du franęais regional et aux archai'smes, la 
province etant toujours en retard sur les innovations du centre.

Le franęais regional suit souvent l’influence de la phonetique du dialecte 
en question. Notamment, dans le Midi on assiste a la denasalisation dans les 
vocables chanter, lampe (f), et dans le Nord on veut qu’on prononce en picard 
[e] dans les vocables possedant en :

P. ex. : vent (m) ^  [ve].
Le franęais et les patois interagissent sans cesse. Apportant avec lui toutes 

les marques du progres de la science et de la culture, le franęais national apporte 
avec l’objet ou le phenomene les mots qui le designent. Les patois, a leur tour, 
se sauvegardent dans les termes ruraux (les noms d’outils agricoles, d’animaux, 
de plats de cuisine). Ces termes sont susceptribles d’enrichir le franęais national. 
Ainsi, les vocables crevette (f), ecaille (f), flaque (f) viennent du picard et du 
normand, esturgeon (m) du wallon,poussiere (f) du lorrain, les termes de la marine 
sont herites du normand (sangler), vadrouille (f) -  lyonnais, gaffe (f) -  provenęal.

Les ecrivains recourent souvent aux mots regionaux, dialectaux et patois 
dans les buts stylistiques dans le roman regional :

P. ex. : mouche (f) de miel = abeille (f);
Ramon (m) = balais (m) (« Chroniques des culs laves », N. Bonnard).

Les rapports de la langue nationale franęaise et des dialectes avaient le 
niveau d’intensite different aux diverses periodes du developpement de la 
langue franęaise. A l’epoque de sa formation, les dialectes locaux ont fait des 
apports a son lexique. Une fois formee, la langue nationale franęaise commence 
a evincer les dialectes, ce qui aboutit peu a peu a leur disparition.

Les dialectes laissent apres eux les parlers locaux qui, de temps en temps, 
enrichissent le lexique franęais, surtout dans le langage familier.

Logiquement, les niveaux de langue relevent de la sociolinguistique; ils 
distinguent les types d’usage de la langue, qui different en fonction du milieu 
socioculturel du sujet parlant et des contraintes sociales qui entourent sa prise 
de parole :

P. ex. : gifle (f) -  niveau de la langue courant, soufflet (m) -  niveau de la 
langue litteraire, baffe (f) -  niveau de la langue familier ou populaire.

La langue n ’etant pas une creation d’une classe sociale quelconque, mais 
etant le produit de toute la societe, sert de moyen de communication pour toutes 
les classes de la societe. Or, les differents groupes sociaux tachent souvent 
d’utiliser le lexique dans leurs propres interets en creant des termes particuliers, 
des expressions specifiques en pretant une valeur speciale aux mots deja 
existants.

54

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Le jargon des precieuses cree au XVII-ieme siecle dans le salon de la 
marquise de Rambouillet presente un jargon de classe :

P. ex. : dents (f, pl) = ameublement (m) de la bouche; 
miroir (m) = conseiller (m) des graces; 
fauteuil (m) = commodites (f, pl) de la conversation.

Ce parler social possedait une sphere restreinte de la circulation. Il refletait 
les vaines aspirations des classes superieures de la France de s’opposer au 
peuple.

A l’autre pole se trouve l’argot ou le jargon des declasses qui remplit la 
fonction cryptique. Dans ce but, les inities l ’utilisaient afin de rendre leurs 
propos incomprehensibles pour les intrus :

P. ex : gonzesse (f) = femme (f); 
nana (f) = fille (f).

Fonde sur la prise en compte des conditions de production historique et 
sociale du discours, le developpement de la sociolinguistique a remis a l’honneur 
la notion de norme en engageant la reflexion sur ce concept chez les linguistes 
et les sociolinguistes de l’aire francophone.

La diversite des approches fait proposer trois types essentiels de norme :
1. La norme objective definie comme l’ensemble des faits repetitifs et 

collectifs (accents « locaux », phenomenes morphologiques, syntaxiques, 
semantiques, etc.) ;

2. La norme prescriptive definissant les modeles et hierarchisant des 
usages. Parmi les criteres d’hierarchisation on peut distinguer :

• l’appartenance au groupe (norme = signum social);
• le respect de la tradition;
• la priorite des formes linguistiques provenant d’un groupe juge superieur 

par les autres locuteurs;
3. La norme subjective accordant les valeurs esthetiques affectives aux 

formes linguistiques (certains discours juges comme « froids », « expressifs », 
« chaleureux », etc.);

4. La norme endogene definie comme la reconnaissance par les detenteurs 
d’une norme locale des ecarts qui la separent de la norme importee, et donc la 
perception de la norme locale comme d’une marque d’identite.
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CONFERENCE N 10

La lexicographie franęaise

1. Notions generales;
2. Les dictionnaires franęais parus du XVI-ieme a la fin du XlX-ieme s.s.;
3. Les dictionnaires franęais parus du debut du XX-ieme s. jusqu’a 

nos jours;
4. Les dictionnaires bilingues.

La lexicographie a le caractere double en etant, d’un cote, un travail 
pratique sur la composition des dictionnaires et de l’autre cote, une science qui 
traite des principes de la composition des dictionnaires.

En tant qu’une science, la lexicographie n ’apparait qu’au XX-ieme s. Tout 
d’abord, on distingue les dictionnaires bilingues et unilingues. Les dictionnaires 
bilingues sont destines a l’usage des etrangers ou des apprenants d’une langue 
etrangere, et les dictionnaires unilingues, en ne possedant pas de traduction, 
donnent l’explication du sens d’un mot a l’aide d’un autre mot ou une expression 
de la meme langue.

Parmi les dictionnaires unilingues on distingue les dictionnaires historiques, 
etymologiques, phraseologiques, les dictionnaires des doublets, des dictionnaires 
raisonnes, encyclopediques, ideologiques (ou analogiques), les dictionnaires des 
synonymes, des neologismes, des antonymes, des anglicismes, les dictionnaires 
des proverbes et sentences, les dictionnaires des termes speciaux, les dictionnaires 
des dialectes et des patois, les dictionnaires de l’argot.

Le debut des travaux lexicographiques en France se rapporte au XVI-ieme s. 
oh Robert Estienne a publie son « Dictionnaire franęais-latin » (1539) suivi du 
« Dictionnaire franęais-latin » de Nicot (1573) reedite en Russie en 1606 sous le 
titre de « Thresor de la langue franęoyese tant ancienne que moderne ».

Au XVII-ieme s. paraissent les dictionnaires raisonnes de Richelet 
(« Dictionnaire de la langue franęaise ancienne et moderne contenant les mots 
et les choses », 1680) et de Furetiere (« Dictionnaire universel de la langue 
franęaise », 1690).

En 1694 parait la premiere edition du « Dictionnaire de l’Academie 
franęaise » (exemple du dictionnaire nominatif raisonne qui explique les mots 
composant son vocabulaire, contient les locutions stables (phraseologismes) 
dont ces mots font partie). Les explications sont suivies des citations tirees 
des oeuvres litteraires. Le dictionnaire raisonne contient des indications sur 
l’emploi des mots et leurs formes, les renseignements sur leur prononciation, 
indique leurs synonymes, antonymes et homonymes.
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Le dictionnaire de l’Academie a beaucoup contribue a l ’evolution de la 
lexicographie en France. Pour la premiere fois on n ’a non seulement fixe les 
mots usagers, mais on a defini les normes generales de la langue franęaise.

Le premier des lexicographes franęais Littre publie le « Dictionnaire de la 
langue franęaise » en 9 ans (1863-1872) oh il explique tous les mots existants, 
donne des informations sur leur emploi en se basant sur l’histoire et l’etymologie. 
Parmi les defauts de ce dictionnaire figurent la tendance conservatrice quant a 
l’orthographe et la prononciation, ainsi que l’etymologie parfois incorrecte.

Pourtant, ses idees ont influence le developpement de la lexicographie 
franęaise. Parmi les dictionnaires raisonnes les plus reussis du XX-ieme s. on 
citera le « Dictionnaire Quillet de la langue franęaise » sous la redaction de 
R. Mortier en trois volumes (1948) et « Le Dictionnaire alphabetique et 
analogique de la langue franęaise » de P. Robert en six volumes (1951-1964).

Le Dictionnaire Quillet a ete conęu d’une faęon tres pratique. Non 
seulement il fixe et explique les mots de la langue franęaise, mais il donne 
aussi toutes sortes d’informations pratiques: renseignements sur la grammaire, 
l’orthographe, l’emploi des mots, les locutions phraseologiques composees 
avec, etc. Ce dictionnaire admet les termes speciaux, scientifiques et techniques, 
et meme les mots non-admis par l’Academie franęaise qui sont precedes de 
l’asterisque :

P. ex. : pedaleuse (f), collaborateur (m).
A la tete du dictionnaire se trouvent une grammaire et une lexicologie 

suivies de renseignements sur les moyens stylistiques.
Voici le plan schematique de l’explication du mot dans le Dictionnaire 

Quillet:
1. Mot;
2. Prononciation (cas difficiles);
3. Etymologie;
4. Acceptions;
5. Locutions formees avec ce mot;
6. Exemples sur l’emploi correct du mot;
7. Synonymes;
8. Homonymes;
9. Paronymes;

10. Antonymes;
11. Indications morphologiques et syntaxiques;
12. Incorrections possibles dans l’emploi des mots;
13. Groupements stables.
Le « Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue franęaise (les 

mots et les associations d’idees) » de P. Robert est a la fois un dictionnaire
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raisonne normatif (il fixe et explique le vocabulaire de la langue franęaise, 
contient les remarques sur les difficultes grammaticales et les informations 
etymologiques) et analogique (il reflete les rapports logiques et semantiques 
entre les mots pouvant etre ceux de synonymes, d’antonymes, d’homonymes, 
de derives et de composes, de termes lies par une relation logique de cause et 
d’effet, de tout et de partie, etc.) :

P. ex. : Air, n. m. ( ancien fr. aire, maniere d ’etre, d ’etymologie douteuse) -  
maniere d ’etre exterieure d ’unepersonne.

Faęon de se comporter, de se conduire. Voir: faęon, maniere, comportement. 
(Les exemples les illustrant sont tires de J.-B. Moliere et de A. Daudet).

Avoir un certain air. Voir: allure, apparence, aspect, attitude, caractere, 
contenance, dehors, demarche, etc.

Parmi les dictionnaires raisonnes du XX-ieme s. il existe encore des 
dictionnaires d’un type special traitant de differentes difficultes de la langue 
franęaise. Or, c’est le cas du « Dictionnaire des difficultes du franęais 
moderne » par J. Hanse dont la 4-eme edition a vu le jour en collaboration avec
D. Blampain en l’an 2000. Cette version est accompagnee d’un dictionnaire 
electronique sous forme du cederom. Le dictionnaire en question retient des 
difficultes precises concernant le vocabulaire, l’orthographe, la prononciation, 
la grammaire, les problemes d’accord ou de construction :

P. ex. : Chou, n.m. Des choux.Un chou-fleur, des choux-fleurs. Des choux- 
raves, des choux-navets. Un chou rouge (sans trait d ’union), des choux rouges.

On dit en Belgique: c ’est chou vert et vert chou, alors que l ’expression, si 
elle n ’est pas inconnue en France, y  a pour correspondant usuel: c ’est bonnet 
blanc et blanc bonnet (les deux choses se valent). Un ancien usage permettait a 
l ’adjectif de couleur de preceder le nom. Il en reste des traces dans les usages 
regionaux.

Pour les dictionnaires analogiques, ils fournissent le (ou les) mot(s) qui 
exprime(nt) le plus convenablement l’idee donnee. Donc, ils classent les mots 
de la langue d’apres le sens. Generalement, on met en tete de la colonne le mot 
le plus usite de ceux qui ont rapport a la meme idee sous sa designation la plus 
simple. Ce mot devient une sorte de mot-centre autour duquel sont groupes tous 
les autres mots.

Le premier dictionnaire de ce type est le « Dictionnaire analogique de la 
langue franęaise (repertoire complet des mots par les idees et des idees par les 
mots) » de P. Boissiere (1862).

Le dictionnaire analogique doit suivre toutes les modifications des idees 
qui surviennent dans la mentalite humaine, autrement, il ne repondra plus a son but. 
Tel est le cas du dictionnaire de P. Boissiere et du « Dictionnaire ideologique » de 
Robertson (1894). Parmi les dictionnaires analogiques parus au XX-ieme s. il
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faut citer le « Dictionnaire des idees suggerees par les mots » de P. Rouaix et de 
Ch. Maquet. Voila comment dans ce dernier les auteurs font grouper les mots 
evoquant l’idee de la mer:

mer (lat. mare).
La mer -  Haute mer. Le large -  Oceans. Mers interieures. Mers chaudes. 

Mers glaciales. -  Profondeur de la mer. -  Plaine liquide. Onde amere. Emprire 
des ondes.

Marin. Sous-marin. Maritime. -  Hydrographie, hydrographe. Barometre. 
Maregraphe. Tableau des marees. -  Carte marine. Portulan.

Les buts d’un dictionnaire encyclopedique sont plus larges que ceux 
des dictionnaires raisonnes ou analogiques. On y trouve des donnees sur les 
sciences, les arts, les metiers, les evenements et les personnages historiques, la 
mythologie, la litterature, les objets divers, etc.

Le « Grand Dictionnaire Universel du XX-ieme s. » de P. Larousse en vingt 
volumes, connu sous le nom de « Grand Larousse » est un type classique des 
dictionnaires encyclopediques franęais. Il existe encore le Dictionnaire Larousse 
en un volume, d’un maniement plus commode. C’est le “Petit Larousse illustre” 
qui est revise chaque annee pour etre toujours a jour.

Les dictionnaires historiques sont des dictionnaires speciaux qui 
fournissent les renseignements sur l’histoire du mot. Parmi eux on distingue des 
dictionnaires comprenant le lexique de l’ancien franęais d’une certaine epoque 
passee (Godefroy, Huguet), les glossaires du lexique des XVI-ieme s., du XVII- 
ieme s. (Huguet, Cayrou, J. Dubois et R. Lagane).

Les dictionnaires etymologiques appartiennent aussi au type des 
dictionnaires historiques (O. Bloch et W. von Wartburg, A. Dauzat). Les deux 
dictionnaires en question sont destines au grand public et reconstituent l’histoire 
du vocabulaire, suivent l’evolution du sens et de la forme des mots. Les mots 
y sont dates.

Les dictionnaires de synonymes reunissent les mots lies par des rapports 
semantiques plus etroits que les rapports existants entre les mots d’une colonne 
dans un dictionnaire analogique.
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Раздел II 
МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

2.1. Module 1: «Objet de lexicologie»

2.1.1. Etape de discussion

Лексикология как наука и учебный предмет. Предмет лексикологии 
как самостоятельной лингвистической дисциплины, ее место среди дру
гих лингвистических дисциплин. Синхрония и диахрония в лексиколо
гии. Значение курса лексикологии для процесса изучения и преподавания 
французского языка.

Основные направления и методы современных лексикологических 
исследований. Общенаучные и специальные методы исследований.

Слово как основная единица словарного состава. Определение сло
ва в исследованиях зарубежных и отечественных лингвистов. Основ
ные при-знаки слова во французском языке. Материальная оболочка и 
идеальное содержание слова. Слово как единство формы и содержания. 
Фонетиче-ская, морфологическая и семантическая структура слова. 
Морфемный анализ слова. Функции слова (логическая, номинативная и 
аффективная).

2.1.2. Etape pratique. Minimum necessaire

1. Prouvez par vos propres exemples la presence des rapports de la 
lexicologie avec les autres branches de la linguistique.

2. Quelles sont les methodes de l’etude de la lexicologie?
3. Caracterisez la lexicologie en tant qu’une science.
4. Selon quels criteres juge-t-on de la richesse de la langue?
5. Sur quels rapports repose le caractere systemique du vocabulaire de la 

langue?
6. En quoi consiste la procedure de segmentation? A quoi sert-elle?
7. Quel est l’avis de Z.S. Harris, E.A. Nida et H.A. Gleason sur l’unite de 

base de la langue?
8. Par quelle notion A. Martinet a-t-il substitue celle du mot?
9. Quelle notion a-t-elle ete proposee par Ch. Bally?

10. Le mot est-il un signe arbitraire?
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2.1.3. Etape de reflexion

1. Completez les definitions des methodes speciales lexicologiques ci- 
dessous :

1. ... consiste a etudier le sens d’un mot lie aux objets et phenomenes 
etudies.

2. ... sert a designer les classes lexicales des mots.
3. ... aide a distinguer les unites phraseologiques des unites libres.
4. ... apprend les caracteristiques quantitatives des phenomenes 

linguistiques.
5. ... aide a penetrer dans la nature des doublets etymologiques.
6. ... etudie la ressemblance et la difference entre les langues, peu importe 

leur parente genetique.
2. Reflechissez sur la nature de la double interpretation du terme «signe 

linguistique» dans la linguistique russe et bielorusse. Par quelles raisons est 
conditionne ce dualisme?

3. Designez les fonctions qu’exercent les mots autonomes ci-dessous: 
Brigitte, Minouche, Nicolas, certains, cagoulard, bichon, barbaque, lapin, peuh, 
zut, bof.

2.1.4. Etape d’autonomie

1. Etudiez la genese de la composition syllabique du franęais en vous 
basant sur les textes litteraires datant du XVIIIe, du XIXe et du XXe siecles. 
Les mots a combien de syllabes predominent a telle ou telle epoque? A quelles 
methodes avez-vous eu recours dans votre recherche?

2. Par quoi s’explique le scepticisme de Ch. Bally vis-a-vis du mot: «La 
notion du mot passe generalement pour claire; c ’est en realite une des plus 
am big^s qu’on rencontre en linguistique [1, P. 287].

3. Confirmez ou dementez d’une faęon argumentee raffirmation de 
L. Chtcherba, selon laquelle «... la notion de «mot en general» n’existe pas» [2, c. 9].

4. Analysez le raisonnement de N. Catach sur le mot, suivant lequel «... le 
structuralisme, meme europeen, surestimant sa fonction, sous-estimant le sens, 
evacuant la forme graphique se condamnait a l’impuissance en ce qui concerne 
le mot, qui est bien cependant, de toute evidence, un des niveaux fondamentaux 
oh se situe le fonctionnement de la langue» [3, P. 69].

5. Expliquez l’assertion de F. De Saussure: «...puisque nous entendons 
par signe le total resultant de l’association d’un signifiant a un signifie, nous 
pouvons dire plus simplement: le signe linguistique est arbitraire» [4, P. 100].
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6. Preparez une intervention orale pourrant engendrer la discussion lors 
d’un seminaire dont le centre d’interet serait:

-  «L’objet d’etude de la lexicologie historique (diachronique)»;
-  «L’objet d’etude de la lexicologie descriptive (synchronique)»;
-  «La lexicologie et l’histoire de la societe humaine»;
-  «Le mot est-il un signe arbitraire?»;
-  Le sujet a votre choix.

2.1.5. Etape de reflexion metacognitive

1. Appreciez votre capacite de choisir, de decrire et d’expliciter les strategies 
ayant pour finalite la resolution d’une tache educative. Essayez d’expliquer 
votre faęon de reussir.

2. Quelles strategies d’apprentissage connaissez-vous? Quelles strategies, 
selon vous, sont les plus efficaces?

3. Dressez l’inventaire des strategies utilisables lors de la prise des notes.

2.2. Module 2: «Les sources d’enrichissement 
du vocabulaire franęais»

2.2.1. Etape de discussion

Развитие языка как общественного явления. Предмет семиологии. 
Внутренние источники развития и обогащения словарного состава фран
цузского языка (семантическая эволюция слов, словообразование). Внеш
ние источники развития и обогащения словарного состава французского 
языка (заимствования).

Смысл слова, полисемия и моносемия. Причины изменения значения 
слова. Расширение и сужение значения слова. Эволюция смысла слова к 
позитивному или негативному. Ослабление смысла. Тропы. Метафора. 
Стилистические и лингвистические метафоры. Метонимия. Синекдоха. 
Эвфемизмы. Литоты. Гипербола.

Словообразование, его основные виды. Морфологическое словооб
разование (синтетический способ, аналитический способ). Степень про
дуктивности морфологического словообразования в современном фран
цузском языке и критерии ее оценки. Фонетическое словообразование и 
его продуктивность. Семантическое словообразование и оценка его про
дуктивности.
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2.2.2. Etape pratique

Minimum necessaire:
1. Terminez la hierarchie des sens du mot :
1. Le sens propre et le sens ...
2. Le sens principal et...
3. Le sens phraseologiquement lie et...
4. Le sens direct et....
2. Quelles sources d’enrichissement lexical existe-t-il?
3. Quelles causes de l’evolution du sens des mots pouvez-vous citer?
4. Quels especes de tropes connaissez-vous?
5. Quel est le role des mots savants dans la suffixation en franęais?
6. Que savez-vous de la formation des adjectifs denominaux?
7. Quels groupes de prefixes d’apres leur activite derivationnelle 

connaissez-vous?
8. Qu’est-ce que c ’est que la formation parasynthetique?
9. Citez les groupes essentiels structuraux de composes savants sur les 

unites fonctionnelles composees du lexique en franęais.
10. Quelles etapes de conversion pouvez-vous definir?
11. Caracterisez la conversion des substantifs (l’adjectivation), des adjectifs 

(la substantivation et l’adverbialisation), des adverbes (la substantivation et 
l’adjectivation) et des participes (l’adjectivation et la substantivation).

12. Quels procedes de formation des mots entend-on sous le terme de 
l’abreviation?

13. Existe-t-il des relations entre les mots telescopies?
14. En quoi consiste la theorie du «champ lexical» elaboree par le linguiste 

allemand J. Trier?
15. Formez les troncatures a partir des substantifs: Amphitheatre, barometre, 

locomotive, poliomyelite, affaire, anarchiste, accumulateur, baccalaureat, 
debutante, editorial, ecologiste, fortification, laboratoire, linoleum, parachutiste, 
reactionnaire, provocateur, retrograde.

15. Dechiffrez les siglaisons :
C.G.T., O.N.U., P.N.B., P.I.B., C.P.E., R.E.R., R.T.F., R.T.B.F., S.N.C.F., 

Z.E.P., T.G.V., C.A.P.E.S., D.E.U.G., B.D., O.V.N.I., P.D.G., O.R.L., O.T.A.N.

2.2.3. Etape de reflexion

1. Reflechissez et donnez votre propre avis sur la sentence suivante: «Qui 
pourrait confondre un homme curieux a un curieux individu, une personne franche
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avec un franc coquin; du vin nouveau avec un nouveau vin; les matieres premieres 
avec les premieres reponses reęues; une branche verte avec une verte vieillesse; 
une histoire vraie avec une vraie folie; le mot propre avec en propres termes; un 
visage plaisant avec une plaisante reponse; du vin pur avec un pur genie; la mer 
haute avec la haute mer; un esprit fin avec un fin maltois?» (R. Georgin).

2. Eprouvez-vous des difficultes en ce qui concerne la delimitation des 
tropes? Pourquoi?

3. Procedez a la reflexion sur les paradigmes derivationnels en «-ier/-erie» 
et en «-iste/-isme».

4. Reflechissez sur l ’analyse et la synthese derivationnelle dans la 
conversion.

5. Etudiez tous les types de mots tronques et designez-en le type le plus 
actif. Pourquoi Г appreciez-vous comme tel?

6. En vous basant sur le modele ci-dessous, procedez a l’analyse des 
composants semantiques des mots a votre choix:

Le semanteme de «chaise» = le seme «siege (pour s’asseoir)» (SI) + le 
seme «avec dossier» (SI) + le seme «sur pieds» (S3) + le seme «pour une seule 
personne» (S4).

7. Quel phenomene de la langue est sous-entendu dans la reflexion de M. 
Grevisse: «La langue franęaise a perdu, au cours des siecles, un grand nombre 
de mots; en compensation, avec une intensite de vie plus ou moins grande selon 
les periodes, elle a costamment enrichi son vocabulaire ... surtout, par la creation 
de termes nouveaux» [5, P. 81].

8. Appreciez le niveau de productivite de la derivation parasynthetique, de 
la derivation regressive et de la derivation impropre.

2.2.4. Etape d’autonomie

1.Ecrivez l ’essai sur un des sujets proposes :
-  «Le sigle et le style de son emploi»;
-  «L’analyse morphematique et l’analyse derivationnelle: points communs 

et divergents»;
-  «L’approche perspective et l ’approche retrospective de l ’analyse des 

derives»;
-  «L’aspect dynamique et statique de la formation des mots»;
-  «Le mecanisme de l’evolution semantique des vocables»;
-  «La formation des mots et son role dans l’enrichissement lexical»;
-  «Les divergences de l’interpretation du phenomene de composition dans 

la linguistique franęaise, russe et bielorusse»;
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-  «Les limites linguistiques de la formation des mots»;
-  Le sujet a votre choix.
2. Dressez le tableau des prefixes franęais en vous guidant des criteres 

suivants: classe du mot, niveau de productivite, idee exprimee.
3. Appreciez le niveau du developpement de la composition en franęais, en 

russe et en bielorusse.

2.2.5. Etape de reflexion metacognitive

1. Analysez votre faculte de reflexion metacognitive visant les liens entre 
les strategies metacognitives et la reussite de l ’apprentissage, les rapports entre 
les strategies utilisees et vos caracteristiques personnelles, les connotations 
entre vos propres strategies et les facteurs exterieurs (niveau de complexite de 
la tache educative, temps limite etc.).

2. Comparez vos strategies auxquelles vous avez recouru dans la situation 
A et dans la situation В (les situations a determiner selon votre choix).

2.3. Module 3: «Caracteristique du fonds usuel 
du vocabulaire du franęais moderne»

2.3.1. Etape de discussion

Словарный состав французского языка. Состав лексики с точки зре-ния 
ее происхождения. Классификация словарного состава по социально-му и 
территориальному признакам. Общеупотребительная и социально окрашен
ная лексика (профессиональная лексика, научно-техническая тер-минология, 
жаргонизмы и их подгруппы, арготизмы). Региолекты, диалек-ты и говоры. 
Формирование национального языка. Литературный фран-цузский язык.

-  Новое и старое в словарном составе современного французского 
языка. Классификация архаизмов и неологизмов. Роль социального факто
ра в появлении неологизмов.

2.3.2. Etape pratique Minimum necessaire :

1. De quoi se compose le fonds usuel du lexique, quels en sont les traits 
distinctifs?

2. Oh l’argot puise-t-il son lexique?
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3. Quels sont les modeles particuliers de la formation des mots argotiques?
4. Existe-t-il des liens entre l’argot et la langue generale?
5. Quels auteurs franęais avaient eu recours a l’argot dans leurs oeuvres? 

Dans quel but?
6. Par quoi les jargons de profession se different-ils de l’argot?
7. Observe-t-on les echanges entre la langue generale et les jargons de 

profession?
8. Suite a quels facteurs les neologismes font-ils leur apparition?
9. Determinez les auteurs des neologismes suivants:

Patriote D’Alambert
Megere J-B. P. Moliere
Anglomanie C.H. Saint-Simon
S’egosiller F.M. Voltaire
Gavroche A. Daudet
Impressionnisme V. Hugo
Autodetermination Ch. De Gaulle

10. Devinez le sens et les bases des mots inventes par les auteurs franęais 
des XIXe et XXe siecles :

Cordoleance (E. Ionesco). Nostalgerie (H. Montherlan). Fantasquerie 
(G. Mendes). Chercherie (P.-J. Jouve).

2.3.3. Etape de reflexion

1. Dressez le tableau des etapes de genese de la formation de la langue 
nationale franęaise.

2. Reflechissez et donnez votre propre avis sur la sentence suivante: «Le 
regime feodal sort tres ebranle de la guerre de Cent Ans, tandis que l’unite 
franęaise se cree definitivement autour de la dynastie capetienne... Desormais 
il n ’y a plus en France de litterature franęaise qu’en franęais, dans la langue de 
Paris et de la Loire» (A. Dauzat).

3. Comment votre experience cognitive anterieure vous fait comprendre 
l’affirmation ci-dessous:

«Le double probleme du franęais feodal litteraire est celui de l’unite dans 
la diversite d’abord, de l’unite tout court ensuite» (M. Cohen).

4. Selon vous, pourquoi les parlers locaux subsistent-ils toujours?
5. Qu’est-ce qui prouve le maxime suivant :
«A l’epoque contemporaine, non seulement la vulgarisation de la pratique 

des sports, mais aussi la penetration de la technique et du machinisme avec 
son vocabulaire dans les moindres actes de la vie des individus, quand ils se
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deplacent, s’alimentent, travaillent, s’abandonnent aux loisirs ou s’informent 
repandent dans la masse de la population des termes techniques, y compris les 
mots anglais empruntes» (L. Guilbert).

6. Quelle valeur prend le mot desuet mis en italique :
Vous pouvez entrer dans les villes
Au galop de votre coursier,
Denouer les guerres civiles 
Avec le tranchant de l’acier.
(V. Hugo, «Chants du crepuscule»).
7. Examinez ce texte avec l’apport des mots argotiques. Reflechissez sur 

l’adequation de leur emploi par l’auteur :
«Compte-les», dit-il a Fredo. En moins de deux, ce fut regle. Il annonęa le chiffre. 
«Sept briques et demie. Le cave nous a pas charries.» Le Gitan s’interessa : 
«ęa fait combien, au pied?» Pour ce qui etait de l’arithmetique, lui... 
«Quinze cents sacs chacun», repondit Fredo. Le Matelot, qui allumait une 

cigarette, sursauta :
«Quoi, quinze cents sacs chacun? T’es pas louf? Un peu mieux, oui!» 
Fredo affronta le regard du blond: «Explique-lui qu’on doit donner un 

pannardau mec de la banque. C’etait d’accord avant, non?»
(A. Le Breton, «Le rouge est mis») [8, P. 41].
8. Traduisez en franęais litteraire cet extrait de poesie en patois du Nord : 
El grand Dudul etot malade,
Faut vous dir’ que ch’est in guinceux
I avots’ nez rouch’ comm’ inn’ tomate 
A forch’ ed’ lequer ch’ grand buveux.
Theres! - ch’etot s’ femm’ - inn’ bonne pate 
Li-applicot des r ’med’ fameux:
Sus’ vinte, aile i collot d’z’implates,
Pou 1’ guerir, al’ faisot d’sin mieux.
(«Inn’ bonn’ Leęon», P. Barras) [7, P. 6].
Quelles sont les particularites phonetiques, lexicales et grammaticales 

que vous avez peręues?
9. Prouvez par vos propres exemples que la neologie affecte le vocabulaire 

de tous les jours.

2.3.4. Etape d’autonomie

1. Ecrivez l’essai sur un des sujets proposes :
-  «Le franęais regional et les patois»;
-  «L’action reciproque du franęais et des patois»;
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-  «Les procedes de formation de l’argot»;
-  «Les divergences entre l’argot et le langage populaire»;
-  «Les echanges reciproques entre les differentes terminologies speciales»;
-  «Les interactions du franęais national et des parlers locaux»;
-  Le sujet a votre choix.
2. Preparez une intervention orale pourrant engendrer la discussion lors 

d’un seminaire dont le centre d’interet serait :
-  «Quelles strategies sont les plus efficaces dans l’apprentissage des patois 

et des dialectes?»;
-  «Pourquoi la maitrise des dialectes complete l’image de FLE?»;
-  «Les dispositifs de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 

l’ecole du 23 avril 2005»;
-  «Le role de la Revolution franęaise dans le renouvellement et la 

democratisation du vocabulaire»;
-  Le sujet a votre choix.

2.3.5. Etape de reflexion metacognitive

1. Comment estimez-vous votre faculte de planifier (d’anticiper) les 
resultats de vos activites cognitives axees sur les finalites d’apprentissage?

2. Essayez d’anticiper les items du test de lexicologie. Qu’est-ce que vous 
allez faire pour reussir ce test?

3. En partant de votre vision cognitive, calculez votre budget de temps 
necessaire pour la preparation de votre intervention lors du seminaire de lexicologie.

2.4. Module 4: «Les problemes d’homonymie, de synonymie et 
d’antonymie dans le vocabulaire du franęais moderne»

2.4.1. Etape de discussion

Определение синонимии как явления. Классификация синонимов 
(идеографические, стилистические и фразеологические синонимы). Пути 
пополнения синонимического состава языка.

Определение антонимии как явления. Классификация антонимов 
(логические и морфологические антонимы). Антонимия во фразеологии. 
Стилистический аспект использования антонимов.

Определение омонимии как явления. Источники омонимии (фонети
ческая и семантическая эволюция, деривация, конверсия, заимствования).
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Классификация омонимов (лексические, грамматические и семантические 
омонимы). Омофония. Омография. Паронимы.

2.4.2. Etape pratique Minimum necessaire

1. Quels champs distingue-t-on parmi les sous-systemes semantiques sur 
l’axe paradigmatique?

2. Quels champs discerne-t-on parmi les sous-systemes semantiques sur 
l’axe syntagmatique?

3. Quels sont les criteres de la synonymie?
4. Prouvez que chaque synonyme presente l’unite du general et du 

particulier.
5. Citez le nombre de definitions des synonymes existant dans la litterature 

linguistique.
6. Formez les series des synonymes a partir les vocables:
Aigre, travailler, rouge, grand, marcher, la maison, bon, le professeur.
7. Prouvez que l’antonymie est une categorie historique.
8. Quels types d’antonymes connaissez-vous?
9. Par quoi s’explique l ’antonymie partielle?

10. Trouvez les antonymes aux degres d’intensite differents pour les mots suivants:
Modeste, fier, craintif, brave, noir, blanc, le jour, la nuit, le sportif.
11. D’oh vient l’abondance de la langue franęaise en homonymes?
12. Cette categorie est-elle stable?
13. Quelles sont les sources de l’apparition des homonymes?
14. Par quoi les homonymes se different-ils des paronymes?

2.4.3. Etape de reflexion

1. Reflechissez et donnez votre propre avis sur la sentence suivante: «En 
fait, il ne peut y avoir, dans la langue commune, de synonymes

parfaits qu’autant que l’un des deux n ’est pas en usage; si tous les deux le 
sont, cette synonymie ne durera pas; la langue ne s’encombrera pas d’un bagage 
inutile et finira par s’en debarasser soit en laissant disparaitre l’un des deux, soit 
en l’appelant a une signification nouvelle» (A. Darmsteter).

2. Determinez l’objet d’etude du linguiste franęais J. Marouzeau a partir de 
l’affirmation ci-dessous :

«Pour exprimer l’idee de la quantite, la langue dispose d’abord de toute une 
collection de vulgarismes: une tapee, une tripotee, une flopee, une hituree, une
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degelee; puis, a un degre au-dessus: une masse de, des tas 17 de; plus haut encore: 
une foule de, quantite de; ensuite, au niveau de la langue commune: hien des, 
beaucoup de; enfin, a l’usage des gens cultives, les survivances de l’ancienne 
langue: maint, force et meme l’archai'que et pretentieux moult» [9, P. 33].

3. Menez votre reflexion autour des traits particuliers de la synonymie des 
groupements phraseologiques.

2.4.4. Etape d’autonomie

1. Ecrivez l’essai sur un des sujets proposes :
-  «L’effet comique de l’emploi des synonymesdans la litterature franęaise»;
-  «Les synonymes phraseologiques: l ’etude comparative du phenomene 

dans la langue russe (bielorusse) et la langue franęaise»;
-  «Les antonymes phraseologiques: l’etude comparative du phenomene 

dans la langue russe (bielorusse) et la langue franęaise»;
-  «L’antonymie partielle»;
-  «Les types d’opposition antonymique»;
-  Le sujet a votre choix.
2. Dressez le tableau de differents types d’homonymes en vous basant sur 

vos propres criteres.

2.4.5. Etape de reflexion metacognitive

1. Comment jugez-vous votre aptitude de prendre en consideration les 
caracteristiques cognitives, affectives et socioculturelles des autres sujets?

2. Analysez vos capacites de l ’autoevaluation. Pouvez-vous y acceder en 
explicitant non seulement votre comportement metacognitif, mais aussi les 
facteurs exterieurs?

3. Evaluez le style et le comportement du professeur et leur impact sur vos 
reussites academiques.

2.5. Module 5: «La genese et l’etat actuel 
de la lexicographie franęaise»

2.5.1. Etape de discussion

Лексикография как один из разделов лексикологии, ее задачи. Мето
ды составления словарей. Классификация словарей французского языка по
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различным признакам. Генезис французских словарей. Толковые словари. 
Словари аналогий. Энциклопедические словари. Исторические и этимо- 
ло-гические словари. Словари синонимов. Словари арго. Словари говоров 
и диалектов. Фразеологические словари. Двуязычные французско-русские 
и русско-французские словари.

2.5.2. Etape pratique

Minimum necessaire:
1. Quels types de dictionnaires existe-t-il?
2. Combien d’editions a subi le «Dictionnaire de l ’Academie Franęaise»?
3. Par quoi se different les buts d’un dictionnaire encyclopedique de ceux 

des dictionnaires raisonnes ou analogiques?
4. Quand a paru le premier dictionnaire franęais-russe?

2.5.3. Etape de reflexion

1. Ой git le caractere double de la lexicographie?
2. Analysez la structure des articles des dictionnaires «Le Petit Larousse» 

et «Le Robert College» tous les deux datant de la meme annee. Par quoi se 
different-ils, quels en sont les traits communs?

Reflechir v.t. (lat. Reflectere, faire tourner). En parlant d’une zone 
(generalement une surface) qui separe deux milieux, renvoyer la lumiere, le son, 
les rayonnements dans le milieu d ^  ils proviennent. Les miroirs reflechissent 
la lumiere. A v.i. et t. ind. (a, sur). Penser, examiner longuement. Reflechir avant 
d ’agir. Reflechir a, sur l ’avenir. A  se reflechir v. pr. Donner une image par 
reflexion. Les arbres se reflechissent dans le lac («Le Petit Larousseillustre», 
1997). ^

REFLECHIR [reflejir] v. (conjug. 2) I v. tr. Renvoyer par reflexion. 
Reflechir la lumiere (^ reflecteur). Miroir qui reflechit une image. ^  refleter. 
^  pronom. Le ciel qui reflechit dans le lac. II 1. v. intr. Faire usage de la 
reflexion. ^  penser; se concentrer, deliberer, mediter. Reflechir avant de 
parler. Agir sans reflechir. ^  etourdiment. Cela donne a reflechir, cela 
engage a la prudence. Je demande a reflechir, je deciderai plus tard. 2. v. tr. ind. 
REFLECHIR SUR qqch. Reflechir sur un sujet. ^  REFLECHIR A qqch. ^  
examiner, peser. Reflechis bien a maproposition. A  trans. REFLECHIR QUE: 
s’aviser, juger apres reflexion que («Le Robert College», 1997).
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2.5.4. Etape d’autonomie

l. A partir de votre trajet personnel de l ’etude de lexicologie, composez le 
glossaire raisonne des termes linguistiques. Avant d’y proceder, realisez votre 
parcours metacognitif personnel.

2.5.5. Etape de reflexion metacognitive

1. Selon vous, comment est votre faculte de l’autoregulation metacognitive 
mise a jour?

2. Possedez-vous des competences dans le domaine du traitement de 
l’information sur votre propre fonctionnement cognitif?

3. Comparez votre niveau metacognitif anterieur et actuel.
4. Croyez-vous que l’approche metacognitive a apporte du nouveau dans 

votre cursus academique? Pourquoi? Quel sera son impact sur votre avenir 
professionnel?
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Раздел III 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ

3.1. Ранжированный список видов учебной деятельности 
студента по лексикологии французского языка

Учет (баллах) Вид учебной деятельности

10 Ведение лексикологической папки

10 Выступление на научно-практической конференции с докладом

10 Опубликование результатов самостоятельного исследования

9 Подготовка и проведение дебатов

9
Разработка эссе, написание реферата по самостоятельно сформулиро
ванной теме

9 Выступление с анализом информации по нескольким источникам

8 Выступление с изложением информации по трем и более источникам

8 Разработка теста для контроля знаний однокурсников по теме

7 Выступление с изложением информации по двум источникам

7
Разработка эссе, написание реферата в рамках предложенных препода
вателям тем

6 Выступление с изложением информации по одному источнику

6 Ответ на вопрос преподавателя в ходе семинарского занятия

5 Дополнение ответа однокурсника

5 Представление собственной точки зрения

5 Устный отзыв о выступлении товарища

4 Рефлексивное рассуждение о своем участии в семинаре

3.2. Правила метакогнитивной рефлексии

Соблюдение следующих правил позволит студентам адекватно оце
нить свои усилия по реализации поставленной перед ними образователь
ной задачи, и может быть применено не только к курсу лексикологии, но и 
к курсам остальных дисциплин образовательного курса.

1. В ходе изучения лексикологии представляется возможным реф
лексировать не только о языковых явлениях, но также об образователь
ных стратегиях, помогающих понять и осознать языковые явления и
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особенности протекания наших собственных мыслительных процес
сов.

2. Рефлексию рекомендуется производить непосредственно перед на
чалом образовательного действия (стадия планирования), в ходе реализа
ции образовательной задачи (метакогнитивные паузы) и по завершении 
учебного действия (самооценка).

3. Планирование производится на основе когнитивного опыта субъ
екта. С целью осознания своего места и роли в образовательной деятель
ности студент демонстрирует умение самостоятельно использовать раз
нообразные средства обучения, предугадывать возможные затруднения 
при решении учебной задачи, выстраивать краткосрочную/долгосрочную 
перспективу образовательной деятельности.

4. Метакогнитивные паузы, инициируемые преподавателем или сту
дентами в ходе решения учебной задачи, позволяют идентифицировать 
используемые образовательные стратегии и корректировать их, если это 
необходимо.

5. По завершении образовательного действия студент приступает к 
реализации функции самооценки и осмысливает возможность переноса 
знаний в другие области.

6. Рефлексия студентов будет считаться успешной, если при ответе 
на следующие вопросы студентами будут задействованы не только пред
метные знания, но и знание особенностей своего когнитивного функцио
нирования:

-  Что мы изучаем?
-  Зачем?
-  Каким образом?
-  В какой мере наше обучение можно считать успешным?
-  Каким будет следующий этап нашего познания?

3.3. Программа рефлексивного семинара

Programme du seminaire de reflexion: « Situation d’enseignement de la 
lexicologie franęaise et nouvelles strategies ».

Finalites :
1. Prendre conscience de ma situation d’enseignement: temps, autres 

interventions, institution.
2. Que cherchons-nous a apprendre et a utiliser? Distinction impose / 

necessaire :
-  objectif sociologique;
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-  objectif psycho-pedagogique;
-  objectif linguistique.
3. Mes besoins reels.
4. Bilan sur mes competences linguistiques.
5. Evoluer dans mon enseignement : nouvelles strategies pour pouvoir 

mieux
-  prendre conscience de ma situation en tant qu’apprenant pour pouvoir 

mieux:
a) donner;
b) echanger;
c) enrichir mes competences;
d) definir l ’ensemble de nouvelles strategies, de nouvelles ouvertures;
e) et trouver des reponses a mes questions.
-  reflechir sur ma pratique d’enseignement;
-  etre pret a me remettre en question.

1. Prendre conscience de ma situation d’enseignement: Quel est son 
impact sur l’enseignement/apprentissage?

A. Mon identite :
-  age, etat civil;
-  education: scolarite...;
-  activites extra-professionnelles / scolaires;
-  milieu social;
-  personnalite;
-  connaissances des langues :
a) maternelle;
b) autre (dialecte);
c) 2 ou 3 langues;
d) ou langue seconde?
B. Le temps :
-  temps prevu par l’universite pour l’apprentissage de la lexicologie 

(nombre d’heures / intensif / annees / mois);
-  dans la journee, comment sont placees les heures de cours de langue? 

(matin / soir);
-  combien de temps je consacre a la lexicologie en dehors de l ’universite 

(devoirs / activites en matiere).
C. Autres interventions :
-  autres personnes a l’universite qui ont une influence sur l’enseignement? 

(recteur / conseiller pedagogique / professeur);
-  autres personnes hors de l’universite (parents / amis).
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D. Institution d’apprentissage :
-  type : obligatoire / prive... ;
-  lieu: ville, campagne...;
-  media: laboratoire de langues / ordinateurs;
-  materiel: manuel / methode / films...;
-  materiel impose? choisi? (le %);
-  est-ce que l’enseignant peut produire / proposer du materiel? (limites?);
-  est-ce que l’apprenant peut produire / proposer du materiel? (limites?).

2. Que cherchons-nous a apprendre et a utiliser?
Il est important de :
-  delimiter :
a) les objectifs obligatoires (imposes par le programme);
b) les objectifs essentiels selon moi pour mon apprentissage efficace;
c) les objectifs secondaires pouvant etre l’objet de l’apprentissage de 

l’annee suivante / en dehors de l’universite / avec ou sans suivi;
-  savoir apprendre avec harmonie ce qui est impose / ce dont j ’ai reellement 

besoin.
A. Objectifs sociologiques :
composantes des situations reelles de communication en franęais :
-  situation: lieux, participants;
-  moment / canal;
-  environnement: dans quel environnement sont / seront utilisees les 

connaissances?
-  motifs: pourquoi seront-ils utilisees dans tel contexte? (carriere / pouvoir 

/ famille / membre de la famille parle le franęais / faire plaisir aux parents / pas 
le choix...).

B. Objectifs psycho-pedagogiques :
-  aptitudes: comprehension*/ expression orale ou ecrite;
-  strategies d’apprentissage: memoriser / deviner / resoudre un probleme;
-  strategies d’enseignement: attirer l’attention / encourager / presenter.
C. Objectifs linguistiques :
-  phonologie: caracteristiques sonores et articulations;
-  morphologie: categories / variations / formes...;
-  syntaxe: fonctions/propositions;
-  lexique: formation des mots / langue de specialite;
-  pragmatique: actes de paroles / negociations;
-  textes: types / regles de discours;
-  themes: centres d’interet/civilisation.
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3. Mes besoins reels
A. Pour mieux connaitre la matiere, les apprenants mettent au point une 

interview :
-  que desire-t-on savoir?
-  qui pose les questions?
-  quel type de questions?
B. Representation de la lexicologie et de son apprentissage: recueillir toutes 

les affirmations et opinions sans censurer, trier, garder 20 a 30 caracteristiques 
a valeur positive / negative / neutre.

C. Etablir individuellement / par groupes / en commun, la liste de toutes les 
notions qui constituent l ’environnement immediat de l’apprentissage.

D. Dresser des inventaires de situations et d’environnements dans lesquels 
les apprenants sont susceptibles d’utiliser les connaissances en lexicologie.

E. Par rapport a cet inventaire, je donne une autoevaluation dans laquelle 
j ’imagine un certain nombre de taches que j ’estime etre capable / incapable de 
remplir en franęais (en fonction de mon niveau de franęais, faire moi-meme ou 
on me fait faire l’inventaire et le test): j ’etablis ainsi une sorte de «contrat», pour 
la duree de la formation, entre l’enseignant et moi.

4. Bilan sur mes competences linguistiques
A. Ai-je la formation adequate :
-  pour reussir mon examen?
-  me manque-t-il un savoir-faire?
-  quelles sont mes demarches pour evoluer dans mes connaissances?
-  suis-je pret(e) a prendre conscience de mon apprentissage?
-  est-il efficace?
-  quels objectifs reels ai-je atteints?
-  quels sont mes points de repere?
-  pourquoi j ’apprends? (passion / vocation)
B. Ma personnalite :
-  intro / exraverti;
-  autoritaire / liberal;
-  nerveux / patient.
C. Mes loisirs / passions en rapport avec le franęais: impact?
D. Connaissance d’autres langues et de leur impact sur mon enseignement.
E. Mes faiblesses? Mes points forts?
F. Temps consacre a la preparation de mes cours? nombre d’heures par jour 

/ semaine / quand? (soir, matin, week-end);
G. Participation personnelle a mon apprentissge: participation aux 

colloques / seminaires...;
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H. Travail en dehors de l’universite: cours prives, autres institutions. 
Impact?

I. Stress: a quel momentje ressens un stress par rapport a mon enseignement? 
(pendant la preparation / avant le cours / pendant le cours)

J. Qu’est-ce que le professeur me donne? (envie de savoir / curiosite 
intellectuelle / fraicheur...)

K.Quel est mon role? (distiller une verite, la mienne / me guider dans mon 
apprentissage...)

L. Qu’est-ce que je montre consciemment et inconsciemment? (points forts 
/ faibles / masque...)

5. Evoluer dans mon apprentissage: nouvelles strategies
A. Comment je me place physiquement en salle de cours? debout / assis / 

devant / magistral / efface...
B. Comment sont places les apprenants les uns par rapport aux autres 

(possibilite de communiquer)?
C. Comment puis-je parler? en langue maternelle ou en franęais? Pourquoi?
D. Puis-je deplacer le mobilier? (tables en cercle...)
E. Reperage des capacites visuelles et auditives de mes camarades :
-  quand dois-je ecrire au tableau?
-  pourquoi?
-  quand doivent-ils ecrire sur leur cahier?
-  quand ecouter?
F. Reperage de mes capacites de concentration: nombre d’heures, position 

assise.
G. Comment m ’attirer?
-  changer souvent d’activites;
-  me faire venir au tableau;
-  me faire lire.

3.4. Технология самооценки уровня владения знаниями 
(по А.В. Торховой)

№ Уровни Показатели СО ОС ОНЭ СВ

1. Ученический 
(неявное знание)

• представление знания на уровне вос
произведения
• материал воспроизводится при опоре 
на конспект (учебник)
• ориентация на подсказку со стороны
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№ Уровни Показатели СО ОС ОНЭ СВ

• отсутствие своей позиции
• не может привести факты, конкрети
зирующие теорию
•не может факты объяснить с позиции 
теории
• отсутствие своей позиции
• не может привести факты, конкрети
зирующие теорию
•не может факты объяснить с позиции 
теории

2. Типовой 
(явное знание)

• представление знания на уровне пони
мания, запоминания и воспроизведения
• материал воспроизводится без опоры 
на конспект или учебник
• ориентация на подсказку отсутствует
• текст воспроизводится по заданному 
образцу
• при уточняющих вопросах выхода за 
пределы заданного образца не наблю
дается
• своя позиция идентифицируется с 
предло женным в образце видением
• применение знания для решения ти
повых задач (по аналогии)

3. Эвристический 
(персонифици
рованное знание)

• представляемое знание не только по
нимается, но и интерпретируется и 
коммуницируется (объясняется, обо
сновывается)
• наблюдается выход за пределы задан
ного образца: текст не только воспроиз
водится, но и анализируется, уточняет
ся, дополняется
• наличие своей обоснованной позиции 
по отношению к изучаемому материалу
• применение знания для решения не
типовых задач

4. Творческий (объ
ективированное 
знание)

• представление знания по новому об
разцу на основе самостоятельной ре
организации информации из разных 
источников
• способность не только объяснить и 
обосновать материал, но и выйти на 
уровень моделирования (программы 
поведения, деятельности, ситуации, за
дания и т. д.)
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№ Уровни Показатели СО ОС ОНЭ СВ

• собственная обоснованная оценка 
(фактов, принципов, концепций, идей 
и т. д.)
• способность определить глубину, ши
роту и гибкость своих знаний
• рефлексивное владение способами 
умственных действий (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация 
и многое другое)

Сокращения в таблице:
СО -  самооценка;
ОС -  оценка сокурсников;
ОНЭ -  оценка независимого эксперта (преподавателя);
СВ -  собственные выводы [11, с. 185-187].

3.5. Схема самостоятельной подготовки 
к участию в дебатах

Preparer une intervention
Tache qui permet a un etudiant ou a un groupe d’ etudiants de creer le 

message sur un sujet lexicologique sous forme ecrite ou orale.
Activites
1. Les etudiants analysent le sujet pour degager les caracteristiques 

importantes d’un message lexicologique.
2. Les etudiants produisent un message lexicologique qui a de l’impact.
Avantages pedagogiques
-  Exposer les etudiants a des documents authentiques.
-  Augmenter leur capacite d’evaluer les informations scientifique et de 

s’autoevaluer.
-  Mettre en valeur leur capacite de generer des idees creatives.
-  Elargir les competences en lexicologie franęaise, en production orale et 

ecrite.
-  Donner l’essor a la formation par les etudiants de leur propre style 

metacognitif et, par la suite, de leur style professionnel individuel.
Duree suggeree: une semaine

Champ d’experience: «Caracteristique du fonds usuel du vocabulaire 
du franęais moderne»
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Sujet developpe: «Les dispositifs de la loi d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’ecole du 23 avril 2005»

Tache
Par groupes ou individuellement, les etudiants preparent une intervention 

pour convaincre les auditeurs des effets positifs (negatifs) du document etudie.
Resultats d’apprentissage vises

Communication : Communiquer avec l ’intention d’informer et de 
convaincre.

Langue : Utiliser : -un vocabulaire precis
-trois types de phrases (declaratives, interrogatives,

exclamatives)
-l’imperatif
-le comparatif et le superlatif.

Strategies : Utiliser les strategies qui facilitent la communication
-  Gestes et expressions de visage
-  Volume de voix approprie
-  Aides audio/visuelles
-  Strategies metacognitives.

Instruments d’evaluation
-  Une grille d’accompagnement pour les etudiants ;
-  Un plan d’orientation ;
-  Une grille d’appreciation pour l’enseignant.

Examiner soigneusement le-materiel propose.
On fait un choix parmi les activites suggerees et les instruments d’evaluation 

correspondants. On adapte le materiel choisi en fonction des apprentissages 
vises par les etudiants.

Demarche d’evaluation :
-  Par groupes ou individuellement, les etudiants ont a produire une 

intervention. La grille d ’accompagnement vise a assurer la comprehension 
que les etudiants peuvent avoir de la tache a executer. Apres avoir discute des 
exigences de la tache, on remet une copie de la grille a chaque etudiant (groupe 
d’etudiants) ou on la reproduit sous forme d’affiche.

-  Apres avoir prepare une premiere version de l ’intervention, chaque 
participant presente son produit a un autre groupe qui lui offre une 
retroaction a l ’aide du plan d ’entretien. La retroaction amene ce groupe a 
prendre des decisions quant aux modifications a apporter a leur production 
definitive.

-  Chaque intervention peut etre evaluee a l ’aide de la grille d ’appreciation. 
On etablit un bareme numerique si besoin est. Le bareme devrait refleter 
l ’importance a accorder a la composante communication.
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-  Si les descripteurs des differents echelons ne traduisent pas ses objectifs 
d’apprentissage, on les modifie et on construit sa propre grille d ’appreciation.

Documents authentiques utiles :
-  «La loi d’orientation et de programme pour l ’avenir de l ’ecole du 23 avril 

2005»

Grille d’accompagnement 
Activite : Produire une intervention
Noms:__________________  ____________________________

Date:

Vous venez de realiser les effets positifs (negatifs) du document etudie. 
Vous voulez exposer vos reflexions afin de convaicre vos auditeurs de partager 
votre point de vue.

Consignes : Preparez une intervention argumentee. Vous devez l ’exposer 
en 5-7 minutes.

Echeancier : Vous avez une semaine pour la preparer.
Votre production sera evaluee selon les criteres de realisation suivants: 
Produit :
□ Nous avons reflechi aux strategies cognitives employees.
□ Nous avons discute de nos idees.
□ Nous avons cree un produit pertinent.
Communication :
1. Le contenu du message
□ la finalite la loi
□ le contenu de la loi
□ l ’utilite de la loi
□ le public cible
2. La clarte du message
□ des renseignements precis
□ des renseignements organises
□ un ton adapte au public et au sujet de l ’intervention 
Langue :
3. Nous avons utilise
□ la terminologie appropriee
□ trois types de phrases
□ l ’imperatif
□ le comparatif et le superlatif
d’autres elements precises par notre professeur........................................
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Strategies :
□ Nous avons fait des efforts pour elucider le contenu du materiel
□ Nous avons prepare le script ainsi que les aides audiovisuelles de qualite 

pour faciliter la communication de nos idees.
□ Nous avons fait une presentation preliminaire de notre production afin 

d’avoir une retroaction (une pause metacognitive).
Retour reflexif suite a la presentation preliminaire :
Voici ce que nous avons trouve qui pouvait etre ameliore dans notre produ

ction:..........................................................................................................
Voici comment nous allons ameliorer notre presentation:.....................
Preparation de la presentation finale :
□ Nous avons revise nos erreurs.
□ Nous avons pratique pour ne pas etre obliges de lire le script lors de la 

presentation et pour etre bien entendus.
□ Nous avons presente notre production au sujet preetabli.
□ Nous avons engage la discussion en protegeant notre point de vue.

PLAN D’ENTRETIEN 
Activite: Produire une intervention
Noms:_______________________________ Date:________________
Consigne : Ecoutez l’intervention presentee par vos camarades. Remplissez 

ensuite les cases du tableau.
Communication :
Le nom du sujet___________________________________________
Le public cible ___________________________________________
Le ton (encerclez) L ‘ intervention est:
De quelle maniere l’intervention est- Inattendue Serieuse Informative 
elle presentee? Sophistiquee Pertinente Autre...
Les avantages (les inconvenients) de 1............................
la loi

selon le(s) auteur(s)? 2.............................
Est-ce que l’intervention est
... Expliquez:....................
(in)efficace? ..............................
Est-ce qu’elle temoigne les Expliquez:....................
competences linguistiques
de l’intervenant? ..............................

83

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Quelles sont les aides audio/ 1 
visuelles utilisees? 2.......

Langue
Donnez trois exemples des termes 1
utilises par l’intervenant. 2.......

3...........................
Donnez un exemple de:

(a determiner par le professeur). 1........................
Des points forts de l’intervention 1...........................

2.............................
Pour rendre l’intervention plus pertinente, nous suggerons

3.6. Контрольный тест по лексикологии

1. Comment s ’appelle le mot autrement:
a) morpheme;
b) phoneme;
c) lexeme;
d) seme.
2. Comment s ’appelle l ’unite minimale de signification:
a) morpheme;
b) seme;
c) phoneme;
d) lexeme.
3. Les structuralistes americains pretendent que l ’unite de base de la 

langue est:
a) phoneme;
b) seme;
c) morpheme;
d) mot.
4. Selon A. Martinet, dans «nous travaillons» il y  a:
a) 3 monemes;
b) 2 monemes;
c) 4 monemes;
d) 1 monemes.
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5. Tout motpresente une unite:
a) phonique, grammaticale et semantique
b) phonique et semantique
c) grammaticale et semantique
d) phonique et grammaticale
6. Quel motpossede le suffixe anglais:
a) sweaterie;
b) leader;
c) jeannerie;
d) clownesque.
7. Quel mot avait ete emprunte du grec:
a) virus;
b) philanthrope;
c) uranium;
d) seropositif.
8. Le substantif «almanach» provient:
a) du russe;
b) de l’anglais;
c) de l’italien;
d) de l’arabe.
9. Quel mot est l ’italianisme:
a) amiral;
b) tabac;
c) opera;
d) chiffre.
10. Quel mot provient de l ’allemand:
a) oxygene;
b) zinc;
c) or;
d) argent.
11. Les mots faiblement assimilesportent le nom de:
a) xenismes;
b) termes;
c) jargon professionnel;
d) archai'smes.
12. Comment s ’appelle la branche speciale de lexicologie etudiant la 

structure semantique des mots et l ’evolution de leur sens:
a) semasiologie;
b) lexicographie;
c) etymologie;
d) phraseologie.

85

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



13. Comment s ’appelle la branche speciale de lexicologie etudiant l ’origine 
des mots:

a) semasiologie;
b) etymologie;
c) lexicographie;
d) phraseologie.
14. Comment s ’appelle la branche speciale de lexicologie etudiant les 

idiomes?
a) semasiologie;
b) etymologie;
c) lexicographie;
d) phraseologie.
15. Comment s ’appelle la science traitant des principes de la composition 

des dictionnaires:
a) semasiologie;
b) etymologie;
c) lexicographie;
d) phraseologie.
16. Designez un mot forme par truncation:
a) marquer;
b) frigo;
c) vis-a-vis;
d) pomme de terrre.
17. Designez un mot forme par siglaison:
a) unif;
b) pro;
c) couvre-lit;
d) CNOUS.
18. Designez un mot forme par truncation:
a) ONU;
b) fac;
c) avant-garde;
d) soupir.
19. Designez un mot forme par siglaison:
a) multiforme;
b) demeure;
c) cine;
d) SNCF.
20. Quel mot, d ’apres vous, est un mot compose:
a) anticonstitutionnellement;
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b) avant-garde;
c) CEE;
d) Derivation.
21. La derivation regressive consiste a former les substantifs verbaux en 

supprimant:
a) le suffixe adjectival;
b) le prefixe verbal;
c) le prefixe substantival;
d) le suffixe verbal.
22. Quel suffixe est celui des adjectifs:
a) -tion;
b) -elle;
c) -iner;
d) -ique.
23. Quel suffixe est celui des substantifs:
a) -tion;
b) -iner;
c) -ique;
d) -able.
24. Quel suffixe est celui des verbes:
a) -elet;
b) -ailler;
c) -ible;
d) -ot.
25. Quel suffixe est d ’origine populaire:
a) -isme;
b) -at;
c) -esse;
d) -aire;
26. Quel suffixe est d ’origine savante:
a) -ard;
b)-er;
c) -ade;
d) -isme.
27. Quel adverbe est forme a partir de formule «preposition + substantif»:
a) a la langue;
b) proprement;
c) a fond;
d) a voix basse.
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28. Designez l ’infinif substantive:
a) le desir;
b) l ’education;
c) les vivres;
d) l ’envie.
29. Quel mot est polysemique:
a) source;
b) vie;
c) objet;
d) reel.
30. Si les liens semantiques se rompent, on assiste a:
a) la synonymie;
b) l ’antonymie;
c) l’homonymie;
d) l ’homophonie.
31. Les mots monosemiques appartiennentplutot aux:
a) jargons;
b) termes;
c) patois;
d) dialectes.
32. Quel mot avait subi la degradation de sens:
a) demagogue;
b) fond;
c) planete;
d) histoire.
33. Quel mot avait subi l ’ennoblissement de sens:
a) heros;
b) ordinateur;
c) jalousie;
d) fortune.
34. Designez la metaphore:
a) la ressemblance subjective;
b) la clarte de la pensee;
c) le teint des cheveux;
d) la salle a manger.
35. «Lepied d ’une colline» est une:
a) personnification;
b) metaphore stylistique;
c) metaphore anthropomorphique;
d) hyperbole.
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36. L ’emploi metonymique de «astrakan»prend:
a) le contenant pour le contenu;
b) la matiere pour le produit;
c) le lieu pour le produit;
d) le nom d’inventeur pour le produit;
37. «La bonne fourchette» veut dire:
a) piece de table;
b) gourmand;
c) gourmet;
d) soiree corporative.
38. «La veuve» est l ’euphemisme:
a) de la femme epleuree;
b) du caractere special;
c) du Kalachnikov;
d) de la guillotine.
39. L ’expression «C ’est du tonnerre» appartient:
a) a la meteorologie;
b) aux euphemismes;
c) aux neologismes;
d) aux hyperboles.
40. Les mots a significations rapprochees s ’appellent:
a) synonymes;
b) homonymes;
c) homophones;
d) antonymes.
41. Lequel des synonymes exprime l ’idee generale:
a) monter;
b) construire;
c) edifier;
d) eriger.
42. Lequel des synonymes exprime l ’idee generale:
a) petit feu;
b) flamme;
c) feu;
d) flambee;
43. L ’apparition des neologismes lexicaux est due:
a) au progres de la vie de la societe;
b) a l’apparition des locutions nouvelles;
c) aux creations individuelles des ecrivains;
d) a l’acquisition des significations nouvelles par les mots existants.
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44. On est en presence des historismes, si:
a) la notion demeure et le mot la designant s’elimine;
b) la notion demeure;
c) les choses et les notions exprimees par un mot disparaissent;
d) le mot designant une idee s’elimine.
45. Trouvez un historisme parmi les mots:
a) gre;
b) oui'r;
c) bourgeoisie;
d) senechal.
46. Quel sens porte l ’expression «C ’est bonnet blanc et blanc bonnet»:
a) J’ai deux bonnets differents;
b) Mon bonnet est tres blanc;
c) Les deux choses se valent;
d) J’ai un bonnet blanc.
47. Le dictionnaire etymologique fournit les renseignements sur:
a) la synonymie;
b) les mots propres;
c) l’origine des mots;
d) les noms geographiques.
48. L ’emprunt est entierement assimile quand il se prete:
a) a la synonymie;
b) a la derivation;
c) a l’emprunt par une autre langue;
d) a l’oubli.
49. Trouvez le terme politique d ’origine franęaise:
a) leader;
b) glasnost;
c) oligarchie;
d) patriote.
50. Trouvez le terme d ’art d ’origine franęaise:
a) compositeur;
b) mosai'que;
c) arcade;
d) ballet.
51. Trouvez le terme technique d ’origine franęaise:
a) uranium;
b) accelerateur;
c) tunnel;
d) plastic.
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52. Designez le mot dont le sens reste stable depuis des siecles:
a) terre;
b) greve;
c) sou;
d) talent.
53. Designez une locution phraseologique:
a) se laver les dents;
b) aller a l’Universite;
c) aller en vacances;
d) homme de famille.
54. Laquelle des locutions phraseologiques fait partie des adjectifs:
a) bete noire;
b) a la belle etoile;
c) jouer gros jeu;
d) a dormir debout.
55. Laquelle des locutions phraseologiques fait partie des substantifs:
a) bete noire;
b) a la belle etoile;
c) jouer gros jeu;
d) a dormir debout.
56. Laquelle des locutions phraseologiques fait partie des adverbes:
a) a poings fermes;
b) jouer gros jeu;
c) nuit blanche;
d) a faire peur.
57. Laquelle des locutions phraseologiques fait partie des verbes:
a) a poings fermes;
b) jouer gros jeu;
c) nuit blanche;
d) a faire peur.
58. Le terme de «conversion» a pour synonyme:
a) derivation regressive;
b) derivation impropre;
c) derivation propre;
d) derivation des mots composes.
59. Designez le mot synthetique:
a) avoir peur;
b) quand les poules auront les dents;
c) embouteillage;
d) a pied.
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60. Designez la calque:
a) bas-bleu;
b) motel;
c) moraliste;
d) souhait.

3.7. Терминологический глоссарий 
(по М. Арриве, Ф. Гаде, М. Гальмиш)

Abreviation (f)
L’abreviation est l’une des procedures qui concourent a la neologie lexicale. 

Elle consiste a manifester une unite linguistique par un signifiant qui, ampute 
d’un ou plusieurs elements, conserve le signifie de l’unite de depart.

Adjectivation (f) (parfois: adjectivisation (f) ou adjectivalisation (f))
Le processus de transformation d’une partie de discours en adjectif.
Adverbialisation (f)
Processus de transformation en adverbe d’un element appartenant a une 

autre classe, souvent un adjectif.
Affixe (m)
En linguistique structurale, l’affixe est le terme generique qui recouvre les 

trois notions de prefixe, de suffixe et d’infixe.
Antonymie (f)
Le terme d’antonymie est, en general, utilise dans les dictionnaires pour 

suggerer qu’il y a une relation d’opposition ou de contrariete entre deux termes.
Archaisme (m)
L’archai'sme consiste a faire paraitre, dans une manifestation discursive de 

la langue a l’epoque A, un element linguistique caracteristique d’une epoque 
precedente.

Argot (m)
L’argot est un systeme code, exclusivement lexical, qui emprunte sa 

syntaxe et sa prononciation a la langue dont il vient doubler le lexique.
Composition (f) savante
On donne ce nom au procede de formation lexicale a partir des affixes 

d’origine latine et grecque.
Derivation (f)
La derivation est un processus par lequel sont formees les unites lexicales 

nouvelles.
Diachronie (f)
La linguistique diachronique s’oppose a la linguistique synchronique en ce 

qu’elle vise les faits de langue dans leur successivite temporelle.
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Dialecte (m)
Le dialecte est la forme specifique conferee a une langue par l’evolution 

diachronique differenciee selon les regions.
Dictionnaire (m)
Le dictionnaire est, avant tout, un objet empirique, resultat d’une activite 

pratique (la lexicographie), et conęu a des fins utilitaires.
Doublet (m)
Un doublet est un couple de mots (ou de morphemes) qui, issus du meme 

etymon, sont cependant distincts au niveau du signifiant et, le plus souvent, du 
signifie.

Emprunt (m)
L’emprunt consiste a faire apparaitre dans un systeme linguistique un 

element issu d’une autre langue.
Etymologie (f)
L’etymologie se definit comme l’etude des relations des mots avec les 

elements plus anciens, les etymons, qui en sont l’origine.
Euphemisme (m)
L’euphemisme consiste a eviter la designation litterale d’une notion ou 

d’un objet juges deplaisants en lui substituant une expression attenuee.
Figure (f)
La figure consiste a manifester un signifie par une expression autre que le 

terme «propre» qui lui est normalement attache.
Grapheme (m)
Le grapheme est au niveau de la langue ce qu’est le phoneme au niveau de 

la manifestation orale.
Homographie (f)
L’homographie est l’identite de signifiant, au niveau de la manifestation 

ecrite, entre plusieurs elements linguistiques.
Homonymie (f)
L’homonymie est l’identite de signifiant, au niveau de la manifestation 

orale et ecrite, entre plusieurs elements linguistiques, le plus souvent des mots.
Homophonie (f)
L’homophonie est l ’identite de signifiant, au niveau de la manifestation 

orale, entre plusieurs elements linguistiques.
Largonji (m)
Le largonji est un procede cryptonymique qui consiste a remplacer la 

consonne (ou le groupe consonantique) initial du mot par du mot par /l/.
Lexeme (m)
Le lexeme est un morpheme lexical.
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Lexicalisation (f)
Processus ayant pour effet de transformer une suite de morphemes en une 

unite lexicale autonome.
Lexicographie (f)
Technique mise en oeuvre dans l’elaboration et la redaction des 

dictionnaires.
Lexicologie (f)
La lexicologie est une branche de la linguistique qui a pour objet l’etude 

du sens des unites lexicales, des filiations etymologiques, des phenomenes de 
composition, de derivation, de neologie ainsi que les etudes de statistique lexicale.

Litote (f)
La litote est une figure de rhetorique qui consiste a dire le moins pour faire 

entendre le plus.
Metaphore (f)
La metaphore, en tant que figure, est fondee sur une relation d’equivalence 

ou d’analogie entre deux termes, lorsque l’un d’eux est intentionnellement 
choisi pour figurer a la place de l’autre.

Metonymie (f)
Procede par lequel un terme est substitue a un autre terme avec lequel il 

entretient une relation de contigui'te.
Morpheme (f)
Le morpheme est considere comme le plus petit segment qui soit porteur 

d’une signification.
Neologie (f)
Le concept de neologie se definit, sur le plan synchronique, comme 

l’ensemble des neologismes presents dans un etat de langue donne.
Neologisme (m)
Unite lexicale nouvelle creee, dans un etat de langue donne, selon les 

differents processus de neologie.
Paronymie (f)
La paronymie est une homonymie incomplete.
Patois (m)
Parfois utilise comme un exact equivalent de dialecte regional, le terme « 

patois » comporte plus frequemment une connotation assez nettement pejorative.
Polysemie (f)
Le terme de polysemie est utilise pour decrire le fait qu’une unite lexicale 

correspond a plusieurs significations.
Prefixation (f)
La prefixation constitue un des moyens de derivation, consistant a anteposer 

les prefixes a la base.
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Regional (franęais)
Le franęais regional est la forme specifique prise par le franęais dans le 

differentes regions o i  il est parle.
Regionalisme (m)
Usage linguistique caracteristique d’un franęais regional.
Semantique (f)
Etude systematique du sens des unites significatives (morphemes, mots) et/ 

ou de leurs combinaisons en syntagmes et en phrases.
Seme (m)
Le seme est l’unite minimale de signification.
Semiotique (f) (semiologie (f))
La semiotique est l’etude scientifique des systemes de signification.
Suffixation (f)
La suffixation constitue un des moyens de derivation, consistant a postposer 

les suffixes a la base.
Synonymie (f)
La synonymie est la relation qu’entretiennent deux formes differentes 

(deux signifiants) ayant le meme sens (un seul signifie).
Verlan (m)
Le verlan est un procede de cryptonymie qui consiste a intervertir l’ordre 

des syllabes des mots.
Xenisme (m)
Utilisation episodique d’un mot etranger.

3.8. Тексты для чтения

Signe, signifie, signifiant
Pour certaines personnes la langue, ramenee a son principe essentiel, est une 

nomenclature, c’est-a-dire une liste de termes correspondant a autant de choses.
Cette conception est critiquable a bien des egards. Elle suppose des idees 

toutes faites preexistant aux mots (...) ; elle ne nous dit pas si le nom est de 
nature vocale ou psychique, car arbor peut etre considere sous l’un ou l’autre 
aspect; enfin elle laisse supposer que le lien qui unit un nom a une chose est 
une operation toute simple, ce qui est bien loin d’etre vrai. Cependant cette 
vue simpliste peut nous rapprocher de la verite, en nous montrant que l’unite 
linguistique est une chose double, faite du rapprochement de deux termes.

On a vu p. 28, a propos du circuit de la parole, que les termes impliques 
dans le signe linguistique sont tous deux psychiques et sont unis dans notre 
cerveau par le lien de l’association. Insistons sur ce point.
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Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et 
une image acoustique1. Cette derniere n ’est pas le son materiel, chose purement 
physique, mais l’empreinte psychique de ce son, la representation que nous 
en donne le temoignage de nos sens; elle est sensorielle, et s’il nous arrive de 
l’appeler « materielle », c ’est seulement dans ce sens et par opposition a l’autre 
terme de l’association, le concept, generalement plus abstrait.

Le caractere psychique de nos images acoustiques apparait bien quand 
nous observons notre propre langage. Sans remuer les levres ni la langue, nous 
pouvons nous parler a nous-memes ou nous reciter mentalement une piece de 
vers. C’est parce que les mots de la langue sont pour nous des images acoustiques 
qu’il faut eviter de parler des « phonemes » dont ils sont composes.

Ce terme, impliquant une idee d’action vocale, ne peut convenir qu’au mot 
parle, a la realisation de l ’image interieure dans le discours. En parlant des sons 
et des syllabes d’un mot, on evite ce malentendu, pourvu qu’on se souvienne 
qu’il s’agit de l’image acoustique.

Le signe linguistique est donc une entite psychique a deux faces, qui peut 
etre representee par la figure (...).

Ces deux elements sont intimement unis et s’appellent l ’un l’autre. Que 
nous cherchions le sens du mot latin arbor ou le mot par lequel le latin designe 
le concept « arbre », il est clair que seuls les rapprochements consacres par la 
langue nous apparaissent conformes a la realite, et nous ecartons n ’importe quel 
autre qu’on pourrait imaginer.

Cette definition pose une importante question de terminologie. Nous 
appellons signe la combinaison du concept et de l’image acoustique : mais dans 
l’usage courant ce terme designe generalement l’image acoustique seule, par 
exemple un mot (arbor, etc.). On oublie que si arbor est appele signe, ce n ’est 
qu’en tant qu’il porte le concept « arbre », de telle sorte que l’idee de la partie 
sensorielle implique celle du total.

L’ambigui'te disparaitrait si l’on designait les trois notions ici en presence par 
des noms qui s’appellent les uns les autres tout en s’opposant. Nous proposons 
de conserver le mot signe pour designer le total, et de remplacer concept et 
image acoustique respectivement par signifie et signifiant; ces derniers termes 
ont l ’avantage de marquer l’opposition qui les separe soit entre eux, soit du total 
dont ils font partie. Quant a signe, si nous nous en contentons, c’est que nous 
ne savons par quoi le remplacer, la langue usuelle n’en suggerant aucun autre.

1 Ce terme d’image acoustique paraitra peut-etre trop etroit, puisqu’a cote de la representation 
des sons d’un mot il y a aussi celle de son articulation, l’image musculaire de l’acte phonatoire. 
Mais pour F. de Saussure la langue est essentiellement un depot, une chose reęue du dehors. 
L’image acoustique est par excellence la representation naturelle du mot en tant que fait de langue 
virtuel, en dehors de toute realisation par la parole. L’aspect moteur peut donc etre sous-entendu ou 
en tout cas n’occuper qu’une place subordonnee par rapport a l’image acoustique.
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Le signe linguistique ainsi defini possede deux caracteres primordiaux. En 
les enonęant nous poserons les principes memes de toute etude de cet ordre.

F. de Saussure, « Cours de linguistique generale », premiere partie, chapitre 1

Langue litteraire et idiome local

Ce n’est pas tout encore : l’unite linguistique peut etre detruite quand un idiome 
naturel subit l’influence d’une langue litteraire. Cela se produit infailliblement 
toutes les fois qu’un peuple arrive a un certain degre de civilisation. Par «langue 
litteraire» nous entendons non seulement la langue de la litterature, mais dans un 
sens plus general, toute espece de langue cultivee, officielle ou non, au service 
de la communaute tout entiere. Livree a elle- meme, la langue ne connait que 
des dialectes dont aucun n ’empiete sur les autres, et par la elle est vouee a un 
fractionnement indefini. Mais comme la civilisation, en se developpant, multiplie 
les communications, on choisit, par une sorte de convention tacite, l’un des 
dialectes existants pour en faire le vehicule de tout ce qui interesse la nation dans 
son ensemble. Les motifs de ce choix sont divers : tantot on donne la preference 
au dialecte de la region o i la civilisation est le plus avancee, tantot a celui de la 
province qui a l’hegemonie politique et o i siege le pouvoir central; tantot c'est une 
cour qui impose son parler a la nation. Une fois promu au rang de langue officielle 
et commune, le dialecte privilegie reste rarement tel qu'il etait auparavant. Il 
s’y mele des elements dialectaux d’autres regions ; il devient de plus en plus 
composite, sans cependant perdre tout a fait son caractere originel : ainsi dans 
le franęais litteraire on reconnait bien le dialecte de l’lle-de-France, et le toscan 
dans l’italien commun. Quoi qu’il en soit, la langue litteraire ne s’impose pas du 
jour au lendemain, et une grande partie de la population se trouve etre bilingue, 
parlant a la fois la langue de tous et le patois local. C’est ce qu’on voit dans bien 
des regions de la France, comme la Savoie, o i le franęais est une langue importee 
et n’a pas encore etouffe les patois du terroir. Le fait est general en Allemagne et 
en Italie, o i partout le dialecte persiste a cote de la langue officielle.

Les memes faits se sont passes dans tous les temps, chez tous les peuples 
parvenus a un certain degre de civilisation. Les Grecs ont eu leur koine, issue 
de l’attique et de l’ionien, et a cote de laquelle les dialectes locaux ont subsiste. 
Meme dans lancienne Babylone on croit pouvoir etablir qu'il y a eu une langue 
officielle a cote des dialectes regionaux.

Une langue generale suppose-t-elle forcement l'usage de l'ecture? Les 
poemes homeriques semblent prouver le contraire ; bien qu’ils aient vu le jour a 
une epoque o i  l ’on ne faisait pas ou presque pas usage de l’ecriture, leur langue 
est conventionnelle et accuse tous les caracteres d’une langue litteraire.
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Les faits dont il a ete question dans ce chapitre sont si frequents qu’ils 
pourraient passer pour un facteur normal dans l’histoire des langues. Cependant 
nous ferons ici abstraction de tout ce qui trouble la vue de la diversite 
geographique naturelle, pour considerer le phenomene primordial, en dehors 
de toute importation de langue etrangere et de toute formation d’une langue 
litteraire. Cette simplification schematique semble faire tort a la realite; mais le 
fait naturel doit etre d’abord etudie en lui-meme.

D’apres le principe que nous adoptons, nous dirons par exemple que 
Bruxelles est germanique, parce que cette ville est situee dans la partie flamande 
de la Belgique ; on y parle le franęais, mais la seule chose qui nous importe 
est la ligne de demarcation entre le domaine du flamand et celui du wallon. 
D’autre part, a ce meme point de vue, Liege sera roman parce qu’il se trouve 
sur territoire wallon; le franęais n ’y est qu’une langue etrangere superposee a 
un dialecte de meme souche. Ainsi encore Brest appartient linguistiquement au 
breton ; le franęais qu’on y parle n’a rien de commun avec l’idiome indigene de 
la Bretagne; Berlin, o i l'on n'entend presque que le haut-allemand, sera attribue 
au bas-allemand, etc.

F. de Saussure, « Cours de linguistique generale », quatrieme partie, chapitre II

Place de la langue dans les faits humains. 
La semiologie

Ces caracteres nous en font decouvrir un autre plus important. La langue, 
ainsi delimitee dans l ’ensemble des faits de langage, est classable parmi les faits 
humains, tandis que le langage ne l’est pas.

Nous venons de voir que la langue est une institution sociale; mais elle se 
distingue par plusieurs traits des autres institutions politiques, juridiques, etc. 
Pour comprendre sa nature speciale, il faut faire intervenir un nouvel ordre de 
faits.

La langue est un systeme de signes exprimant des idees, et par la, compa
rable a l’ecriture, a l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux 
formes de politesse, aux signaux militaries, etc., etc. Elle est seulement le plus 
important de ces systemes.

On peut donc concevoir une science qui etudie la vie des signes au sein de 
la vie sociale; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conse
quent de la psychologie generale; nous la nommerons semiologie ( du grec se- 
meion, “signe”). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois 
les regissent. Puisqu’elle n ’existe pas encore, on ne peut dire ce qu’elle sera; 
mais elle a droit a l’existence, sa place est determinee d’avance. La linguistique
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n’est qu’une partie de cette science generale, les lois que decouvrira la semiolo- 
gie seront applicables a la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachee a 
un domaine bien defini dans l’ensemble des faits humains.

C’est au psychologue a determiner la place exacte de la semiologie; la 
tache du linguiste est de definir ce qui fait da la langue un systeme special dans 
l’ensemble des faits semiologiques. La question sera reprise plus bas; nous ne 
retenons ici qu’une chose: si pour la premiere fois nous avons pu assigner a la 
linguistique une place parmi les sciences, c ’est parce que nous l’avons rattachee 
a la semiologie.

Pourquoi celle-ci n ’est-elle pas encore reconnue comme science autonome, 
ayant comme toute autre son objet propre? C’est qu’on tourne dans un cercle: 
d’une part, rien n ’est plus propre que la langue a faire comprendre la nature 
du probleme semiologique; mais, pour le poser convenablement, il faudrait 
etudier la langue en elle-meme; or, jusqu’ici, on l’a presque toujours abordee en 
fonction d’autre chose, a d’autres points de vue.

Il y a d’abord la conception superficielle du grand public: il ne voit dans la 
langue qu’une nomenclature (...), ce qui supprime toute recherche sur sa nature 
veritable.

Puis il y a le point de vue du psychologue, qui etudie le mecanisme du 
signe chez l’individu; c ’est la methode la plus facile, mais elle ne conduit pas 
au dela de l’execution individuelle et n ’atteint pas le signe, qui est social par 
na-ture.

Ou bien encore, quand on s’aperęoit que le signe doit etre etudie sociale- 
ment, on ne retient que les traits de la langue qui la rattachent aux autres institu
tions, celles qui dependent plus ou moins de notre volonte; et de la sorte on 
passe a cote du but, en negligeant les caracteres qui n ’appartiennent qu’aux 
sys-temes semiologiques en general et a la langue en particulier. Car le signe 
echappe toujours en une certaine mesure a la volonte individuelle ou sociale, 
c’est la son caractere essentiel; mais c ’est celui qui apparait le moins a premiere 
vue.

Ainsi ce caractere n ’apparait bien que dans la langue, mais il se manifeste 
dans les choses qu’on etudie le moins, et par contre-coup on ne voit pas bien 
la necessite ou l’utilite particuliere d’une science semiologique. Pour nous, au 
con-traire, le probleme linguistique est avant tout semiologique, et tous nos de- 
veloppements empruntent leur signification a ce fait important. Si l’on veut de- 
couvrir la veritable nature de la langue, il faut la prendre d’abord dans ce qu’elle 
a de commun avec tous les autres systemes du meme ordre; et des facteurs lin
guistiques qui apparaissent comme tres importants au premier abord (par exem
ple le jeu de l ’appareil vocal), ne doivent etre consideres qu’en seconde ligne, 
s’ils ne servent qu’a distinguer la langue des autres systemes. Par la, non seule-
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ment on eclairera le probleme linguistique, mais nous pensons qu’en consider- 
ant les rites, les coutumes, e t c .  comme des signes, ces faits apparaitront sous 
un autre jour, et on sentira le besoin de les grouper dans la semiologie et de les 
expliquer par les lois de cette science.

F. de Saussure, « Cours de linguistique generale », Introduction, chapitre III

Type linguistique et mentalite du groupe social

Si la langue ne fournit pas beaucoup de renseignements precis et 
authentiques sur les moeurs et institutions du peuple qui en fait usage, sert- 
elle au moins a caracteriser le type mental du groupe social qui la parle? C’est 
une opinion assez generalement admise qu’une langue reflete le caractere 
psychologique d ’une nation: mais une objection tres grave s’oppose a cette 
vue : un procede linguistique n ’est pas necessairement determine par des 
causes psychiques.

Les langues semitiques expriment le rapport de substantif determinant a 
substantif determine (cf. franę. « la parole de Dieu »), par la simple juxtaposition, 
qui entraine, il est vrai, une forme speciale, dite « etat construit », du determine 
place devant le determinant. Soit en hebreu dabar « parole » et ‘eldhm  «Dieu : » 
dbar, ‘elohm  signifie : la parole de Dieu ». Dirons-nous que ce type syntaxique 
revele quelque chose de la mentalite semitique? L’affirmation serait bien 
temeraire, puisque l’ancien franęais a regulierement employe une construction 
analogue : cf. le cor Roland, les quatre fils Aymon, etc. Or ce procede est ne en 
roman d’un pur hasard, morphologique autant que phonetique : la reduction 
extreme des cas, qui a impose a la langue cette construction nouvelle. Pourquoi 
un hasard analogue n’aurait-il pas jete le protosemite dans la meme voie? Ainsi 
un fait syntaxique qui semble etre un de ses traits indelebiles n ’offre aucun 
indice certain de la mentalite semite.

Autre exemple : l’indo-europeen primitif ne connaissait pas de composes a 
premier element verbal. Si l’allemand en possede (cf. Bethaus, Springbrunnen, 
etc.) faut-il croire qu’a un moment donne les Germains ont modifie un mode 
de pensee herite de leurs ancetres? Nous avons vu que cette innovation est due 
a un hasard non seulement materiel, mais encore negatif : la suppression de l ’a 
dans betahus (...). Tout s’est passe hors de l’esprit, dans la sphere des mutations 
de sons, qui bientot imposent un joug absolu a la pensee et la forcent a entrer 
dans la voie speciale qui lui est ouverte par l’etat materiel des signes. Une 
foule d’observations du meme genre nous confirment dans cette opinion; le 
caractere psychologique du groupe linguistique pese peu devant un fait comme 
la suppression d’une voyelle ou une modification d’accent, et bien d’autres
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choses analogues capables de revolutionner a chaque instant le rapport du signe 
et de l’idee dans n ’importe quelle forme de langue.

Il n ’est jamais sans interet de determiner le type grammatical des langues 
(qu’elles soient historiquement connues ou reconstruites) et de les classer 
d’apres les procedes qu’elles emploient pour l’expression de la pensee ; mais 
de ces determinations et de ces classements on ne saurait rien conclure avec 
certitude en dehors du domaine proprement linguistique.

F. de Saussure, « Cours de linguistique generale », cinquieme partie, chapitre IV

Loi synchronique et loi diachronique

On parle couramment de lois en linguistique; mais les faits de la langue 
sont-ils reellement regis par des lois et de quelle nature peuvent-ils etre? La 
langue etant une institution sociale, on peut penser a priori qu’elle est reglee par 
des prescriptions analogues a celles qui regissent les collectivites. Or toute loi 
sociale a deux caracteres fondamentaux : elle est imperative et elle est generale; 
elle s’impose, et elle s’etend a tous les cas, dans certaines limites de temps et de 
lieu, bien entendu.

Les lois de la langue repondent-elles a cette definition? Pour le savoir, la 
premiere chose a faire, d’apres ce qui vient d’etre dit, c’est de separer une fois 
de plus les spheres du synchronique et du diachronique. Il y a la deux problemes 
qu’on ne doit pas confondre : parler de loi linguistique en general, c ’est vouloir 
etreindre un fantome.

Voici quelques exemples empruntes au grec, et o i  les « lois » des deux 
ordres sont confondues a dessein :

1. Les sonores aspirees de l’indo-europeen sont devenues des sourdes 
aspirees : dhumos ^  thumós « souffle de vie », bhero ^ phero « je porte », etc.

2. L’accent ne remonte jamais au dela de l’antepenultieme.
3. Tous les mots se terminent par une voyelle ou par s, n, r, a l’exclusion 

de toute autre consonne.
4. s initial devant une voyelle est devenu h (esprit rude) : septm (latin 

septem) ^  hepta.
5. m final a ete change en n : jugom  ^  zugó (cf. latin jugum).
6. Les occlusives finales sont tombees : gunaik ̂  gunai, epheret ̂  ephere, 

epheront ^  epheron.
La premiere de ces lois est diachronique : ce qui etait dh est devenu th, etc. 

La seconde exprime un rapport entre l’unite du mot et l’accent, une sorte de 
contrat entre deux termes coexistants : c ’est une loi synchronique. Il en est de 
meme de la troisieme, puisqu’elle concerne l ’unite du mot et sa fin. Les lois 4,
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5 et 6 sont diachroniques : ce qui etait s est devenu h ; - n a remplace m; - t, k, 
etc., ont disparu sans laisser de trace.

Il faut remarquer en outre que 3 est le resultat de 5 et 6; deux faits 
diachroniques ont cree un fait synchronique.

Une fois ces deux categories de lois separees, on verra que 2 et 3 ne sont 
pas de meme nature que 1, 4, 5, 6.

La loi synchronique est generale, mais elle n ’est pas imperative. Sans doute 
elle s’impose aux individus par la contrainte de l’usage collectif (...), mais nous 
n ’envisageons pas ici une obligation relative aux sujets parlants. Nous voulons 
dire que dans la langue aucune force ne garantit le maintien de la regularite 
quand elle regne sur quelque point. Simple expression d’un ordre existant, 
la loi synchronique constate un etat de choses; elle est de meme nature que 
celle qui constaterait que les arbres d’un verger sont disposes en quinconce. Et 
l’ordre qu’elle definit est precaire, precisement parce qu’il n ’est pas imperatif. 
Ainsi rien n ’est plus regulier que la loi synchronique qui regit l ’accent latin (loi 
exactement comparable a 2); pourtant ce regime accentuel n ’a pas resiste aux 
facteurs d’alteration, et il a cede devant une loi nouvelle, celle du franęais (...). 
En resume, si l’on parle de loi en synchronie, c’est dans le sens d’arrangement, 
de principe de regularite.

La diachronie suppose au contraire un facteur dynamique par lequel un 
effet est produit, une chose executee. Mais ce caractere imperatif ne suffit pas 
pour qu’on applique la notion de loi aux faits evolutifs; on ne parle de loi que 
lorsqu’un ensemble de faits obeissent a la meme regle, et malgre certaines 
apparences contraires, les evenements diachroniques ont toujours un caractere 
accidentel et particulier.

Pour les faits semantiques, on s’en rend compte immediatement; si le fran
ęais poutre “jument” a pris le sens de “piece de bois, solive”, cela est dfi a des 
causes particulieres et ne depend pas des autres changements qui ont pu se pro- 
duire dans le meme temps; ce n ’est qu’un accident parmi tous ceux qu’enregistre 
l’histoire d’une langue.

Pour les transformations syntaxiques et morphologiques, la chose n ’est pas 
aussi claire au premier abord. A une certaine epoque presque toutes les formes 
de l’ancien cas sujet ont disparu en franęais; n ’y a-t-il pas la un ensemble de 
faits obeisant a la meme loi? Non, car tous ne sont que les manifestations 
multiples d’un seul et meme fait isole. C’est la nation particuliere de cas 
sujet qui a ete atteinte et sa disparition a entraine naturellement celle de toute 
une serie de formes. Pour quiconque ne voit que les dehors de la langue, le 
phenomene unique est noye dans la multitude de ses manifestations; mais lui- 
meme est un dans sa nature profonde, et il constitue un evenement historique 
aussi isole dans son ordre que le changement semantique subi par poutre; il ne

102

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



prend l’apparence d’une loi “que parce qu’il se realise dans un systeme: c’est 
l’agencement rigoureux de se dernier qui cree l’illusion que le fait diachronique 
obeit aux memes conditions que le synchronique.

Pour les changements phonetiques enfin, il en est exactement de meme; 
et pourtant on parle couramment de lois phonetiques. On constate en effet 
qu’a un moment donne, dans une region donnee, tous les mots presentant 
une meme particularite phonique sont atteints du meme changement; ainsi 
la loi 1 de la page 130 (dhumos ^  grec thumós) frappe tous les mots grecs 
qui renfermaient une sonore aspiree (cf. nebhos ^  nephos, medhu ^  methu, 
angho ^  ankho, etc.); la regle 4 (septm ^  hepta) s’applique a serpo ^  
herpo, sus ^  M s, et a tous les mots commenęant par s. Cette regularite, 
qu’on a quelquefois contestee, nous parait tres bien etablie; les exceptions 
apparentes n ’attenuent pas la fatalite des changements de cette nature, car elles 
s’expliquent soit par des lois phoneti-ques plus speciales (voir l ’exemple de 
trikhes: triksip.138) soit par l ’intervention de faits d ’un autre ordre (analogie, 
etc.). Rien ne semble donc mieux repondre a la definition donnee plus haut 
du mot loi. Et pourtant, quel que soit le nombre des cas o i  une loi phonetique 
se verifie, tous les faits qu’elle embrasse ne sont que les manifestations d ’un 
seul fait particulier.

La vraie question est de savoir si les changements phonetiques atteignent les 
mots ou seulement les sons; la reponse n'est pas douteuse : dans nephos, methu, 
ankho, etc., c ’est un certain phoneme, une sonore aspiree indo- europeenne qui 
se change en sourde aspiree, c’est l’s initial du grec primitif qui se change en 
h, etc., et chacun de ces faits est isole, independant des autres evenements du 
meme ordre, independant aussi des mots o i  il se produit. Tous ces mots se 
trouvent naturellement modifies dans leur matiere phonique, mais cela ne doit 
pas nous tromper sur la veritable nature du phoneme.

Sur quoi nous fondons-nous pour affirmer que les mots eux-memes ne 
sont pas directement en cause dans les transformations phonetiques? Sur cette 
constatation bien simple que de telles transformations leur sont au fond etrangeres 
et ne peuvent les atteindre dans leur essence. L’unite du mot n ’est pas constituee 
uniquement par l’ensemble de ses phonemes; elle tient a d’autres caracteres que 
sa qualite materielle. Supposons qu’une corde de piano soit faussee : toutes les 
fois qu’on la touchera en executant un air, il y aura une fausse note ; mais o i  ? 
Dans la melodie ? Assurement non; ce n ’est pas elle qui a ete atteinte; le piano 
seul a ete endommage. Il en est exactement de meme en phonetique. Le systeme 
de nos phonemes est l'instrument dont nous jouons pour articuler les mots de 
la langue; qu’un de ces elements se modifie, les consequences pourront etre 
diverses, mais le fait en lui-meme n ’interesse pas les mots, qui sont, pour ainsi 
dire, les melodies de notre repertoire.
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Ainsi les faits diachroniques sont particuliers; le deplacement d’un systeme 
se fait sous l’action d’evenements qui non seulement lui sont etrangers (...), 
mais qui sont isoles et ne forment pas systeme entre eux.

Resumons : les faits synchroniques, quels qu’ils soient, presentent 
une certaine regularite, mais ils n ’ont aucun caractere imperatif; les faits 
diachroniques, au contraire, s’imposent a la langue, mais ils n ’ont rien de 
general.

En un mot, et c’est la que nous voulions en venir, ni les uns ni les autres ne 
sont regis par des lois dans le sens defini plus haut, et si l’on veut malgre tout 
parler de lois linguistiques, ce terme recouvrira des significations entierement 
differentes selon qu’il sera applique aux choses de l’un ou de l’autre ordre.

F. de Saussure, « Cours de linguistique generale », premiere partie, chapitre III
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